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LABORATOUY OF THE LEGAL IDENTITY SERVICE

OF THE PARIS PREFECTURE OF POLICi;

METRIC PHOTOGRAPHY
BERTILLON SYSTEM

XEAY APPARATUS FOU THE CRIMINAL DEPAUTMENT

Directions for use and Considerations of the Applications

to forensic Medecine of Anthropology.

Photography plaj^s today a j^reat role in the police service and
also in forensic medicine, and the modifications which M. Ber-

tillon has made in the photographic apparatus, which are

employed in legal pi'actice, are well known.

M. Bertillon's apparatus for profile and face photography, for

corpses et metric photography, if they give wonderful results,

are not, on account of their price and the difficulty of their instal-

lation, within the reach of all : it is for this reason that the

Inventor thought of constructing an apparatus of a smaller size,

w^hich should possess all the advantages of the large sizes used

by the Paris Prefecture of Police, and Avhich enables it alone to

obtain the best results from its special apparatus.

It must be understood that the simplified apparatus cannot

entirely replace the others, it is only a portable apparatus \vhich

will be of great service to the Police Stations remote from

I.. T. 1



the large centres, and for the forensic physician, who can use

it, in his laboratory, for all that relates to forensic medical

practice.

It is, therefore, an apparatus which may be styled " a travel-

ling apparatus ". All complications and special adjustments

have been eliminaied from this apparatus, so that photographs

may be rapidly taken, by simply following the instructions

given with every apparatus.

We have endeavoured to make photography a purely mecha-

nical operation, and at the same time, and this is an important

point, to make the photographs obtained capable of being, if

required, measured and converted into an architect's plan.

We shall now give a short explanation of the apparatus, and

afterwards some considerations on metric photography, such

as would be practiced and known by those acquainted v^dth

scientific photography such as archeological, anthropological,

or more especially judicial reproductions, etc. M. Bertillon has

the merit of having been the first to introduce into these ques-

tions realh^ practical results, by an application partly auto-

matic.

In the description of the apparatus, we begin by the pedestal.

It is strong and capable of wide extension, and can elevate the

apparatus as high as two metres.

The three legs of the stand are marked with figures, enabling

the required height to be rapidly determined (see fie-, i). The
three legs terminate in a platform (A) which can be easily remo-

ved, and in its place, substituted the apparatus reversed (phot, of

corpses, etc.) (fig. 2).

The platform (A) to which are attached, by means of screws,

the three articulated legs, has, in the middle, a brass sheath, in

which a brass tube (B. B.) having a stop-screw, slides.

This tube is 4° centimetres long, and is so disposed as to

permit of the elevation or lowering of the camera as mav be
required.

This sliding tube terminates above by a plate, to which is

fixed the photograjahic camera.

The lower part of this plate is spherical (G) so as to allow the

apparatus to be placed in an horizontal position :
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The photographic camera is square in form, of strong and solid

Fig. I. — Apparatus of the Criminal Department (Bertillon model)

or metric photography (judicial, forensic-medical, anthropological, etc.)

construction; it takes plates of i6 x 21. In front are placed

3 cubes (D); one at the top and two at the sides, which enable
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the apparatus to be fixed directly to the three legs when the

apparatus has to be reversed for photographing- the ground and

extended corpses (fig. 2).

The camera is surmounted by a frame (Ei), supplied with

2 cross wires ; one of these wires is vertical, and the other makes

with the horizontal an angle of i5 degrees, enabling the adjust-

ment of the oculo-tragienne line for descriptive (signaletic) pho-

tographs ; the intersection of the two wires corresponds to the

axis of the objective. The back portion of the camera is sur-

mounted by a vieAV-finder (En).

These two dispositives permit a photograph to be taken of the

face and profile, reduced to i/7"\ as we shall see later.

The camera is supplied with two levels (fig. 2, I, I) : on the

lower plane there is also a compass (H) -which enables the optic

axis to be determined.

To this camera two objectives are attached :

i) A case of objectives of fixed range, of 10 centimetres, large

angle, specially constructed on the instructions of M. Bertillon,

by M. Lacour-Berthiot, optician of Paris. This case is compo-
sed of three combinations, ^vhich are obtained by changing the

front lens. The combination n° i gives the maximum clearness

at i""5o from the objective, the second about 2"'5o, the third

from 5'" to any distance.

The back lens is not altered; the construction is such that the

focus method, on which depends the scale of distances, remains

fixed and equal to 10 centimetres.

2) An " aplanat " objective of the same maker of 25 centi-

metres focus'.

These two apj)aratus are sufficient for all the requirements of

metric photography.

The different arrangements of the sensitive jolate (or local

focussing) have been carefully determined in advance, by means
of particular methods and indicated on the back portion of the

camera.

1 The cases at fixed range (tirageconslant) of i5 to 25 centimetres, whicli
give to photograpliic images a topogi-apliical precision, replace the lalter

aplanat in the special apparatus of Large size.
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These indications, combined with the data traced on the

Fig. -j.. — The same apparatus in an inverse position for photographing
corpses and the ground (traces of foot-steps, spots of blood, etc).

pedestal and a table which accompanies the apparatus, enable

all kind of required combinations to be made.
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The back of the camera is provided with a multiplying frame

of 58 millimetres opening- (fig. i , G), arranged to take either three

positions at foot or two positions, profile and face, et 1/7''', on

39X12 plate.

With the apparatus we are describing can be obtained :

1. With the case of a fixed range of 10 centimetres, pho-

tographs of natural size of impressions, documents, etc. (com-

bination 3); by varying the distances according to the graduated

indications, the same photograph, half natural size, can be

obtained.

With the same case, photographs of interiors (combination

2 or 3) (see fig. 6 and 9) can be obtained.

These photographs made under the conditions stated later on

are metric, that is to say, it is possible to convert them into a

plan, and to determine the dimensions and distance of the dif-

ferent objects.

For this purpose, the position of the objective is adjusted by
means of needles fixed inside the camera, two indicating the

principal vertical, the two others the horizontal line.

But of metric photography we shall speak hereafter.

With the same case, large angle (combination i), photographs

of a corpse and surrounding objects of a i j i5'-^ reduction are

obtained. These are taken with the apparatus inversed (see

fig. 2).

The objective should be placed at i'"65 above the ground, and
in order to get the corpse in the middle, a plumb-line should

fall perpendicularly from the objective to the middle of the

corpse.

To photograph with the same reduction a corpse in profile,

the apparatus must be placed on the ground at i™65 from the

middle of the body, the objective being i5 centimetres above
the ground. Photographs thus obtained are called stereometric

(see fig. 7); we shall speak of them further.

The same large angle case (combination i or 2) can be also

employed for photographing ceilings : when the apparatus entirely

closed should be placed on a table or the ground.

2. With the other objective of 25 centimetres focus, can be
obtained ;
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Descriptive Csignaletique) photography, profile and face at the

usual reduction of 1/7'". The distance between the objective and
the eye of the subject, according- to the disposition adopted, by
M. Bertillon's method, is 2 metres. For the fixing of the plate,

two view-finders (fig. 1 , Ei En ) are used, so that for a profile
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the 9X12 plate is placed in the carrier 16x21 with an appro-

priate intermediary.

With the same objective of 25 centimetres, can be equally

photographed at a reduction of i /5''\ foot-prints, spots of blood,

etc., at a distance of i'"5o and reversing the apparatus (see

fig. 2). Lastly the same objective of 2.5 centimetres can be used

. 4. — Metric photograph of an upright subject taken at a distance
of ;i metres ; height of objective above the ground i m. 5o. —
Reduced reproduction of the original photograph taken to a scale of
1/20 111.

for photographing an unknown corpse, by profile and face at a

•reduction of i,
f'^ and a distance of 2 metres, so as to obtain a

portrait identical with that obtainable from a living subject,

and valuable for purposes of identification.

On a like plate 16x21, by employing a known dispositive,

an upright subject can be photographed at the reduction of
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i/iio"" at a view-point or distance of 5 metres, the objective

being' placed at i™5o above the ground (see fig. 4).

It may be remarked that the simple fact of ahvays placing

the objective at i'"5o above the ground, and of having on the

plates the horizontal line traced (fig. 4, H H) by a very simple

Fio. 5. — Automatic enlarging- apparatus 21 X .'So with multiple bearings,

utilizing the objective of the Criminal Department Apparatus.

calculation the height of the subject can be obtained, Avhatever

may be the unknown reduction of the photograph.

Thus the three positions here reproduced are on an arbitrary

scale, which the engraver has obtained by chance.

But w^e knoAv that the line HH passes at i"'5o above the

floor. The trace of this line on the figure of the subject represents

therefore a jDoint situated at i^So. It only remains to make a pro-

portion calculation between the part of the body situated below

this line to the heel, and the part situated above it to the top of

the head in order to obtain the exact height.
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Most of the photographs thus obtained will gain by being-

enlarged to a determinate scale, by which they will lose none

of their metric quality.

For this purpose a specially combined apparatus is used.

The enlarging apparatus which completes this camera is a

simple wooden box (see fig. 5). The plate P to be enlarged is

placed in front, and, in order that the light may be better dif-

fused, a rough glass D is interposed. On the interior of the case

there are 12 grooves : 6 before and 6 behind, not placed syme-

trically, but more or less removed one from the other (R, R, R,etc.).

The objective (0 B) fixed on a little board which slides in one of

the grooves in front^ is the combination 3 of the large angle

case, 10 centimetres range, referred to in describing the appa-

ratus. In the other grooves placed more at the back, the frame

with the plate and sensitive paper is placed. According to the

adjustment of the objective and the carrier (C H) different enlar-

gements are obtained.

Without any adjustment or focussing can be obtained, by

following the instructions on the instrument, the desired scale,

from natural size to an enlargement up to 10 diametres.

Of metric Pkolography in general.

Until recently professional photographers have been concerned

in making artistic photographs, but they have never considered

the advantage of having photographs which could give at the

same time not only the fornis but also the real dimensions of

objects and distances, things of considerable interest in judicial

and medico-legal practice.

Now modern objectives, when properly employed, may
become excellent measuring instruments.

Metric photography comprises the whole of the methods
which make a photograph, taken by the usual processes, capable
of being, when desired, measured and even converted into apian
of a known scale.

To obtain a metric photograph on level ground, it is sufficient
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to ascertain the height of the objective above the ground and the

focal range*.

As the focal range is always difficult to measure, it is prefer-

able to use an apparatus previously regulated by the maker, as

for exaniple in the apparatus we have just described, and to

facilitate operations to select a focal range of a round number
(lo, i5, 20, 20, etc.).

In Paris, Mr. Lacour-Berthiot has made, at the request of

Mr. Bertillon, cases of objectives called constant range (a tirage

constant) which perfectly fulfil this condition^, and which are

necessary to obtain the adjustment at different distances without

altering the range. For photographs of interiors, the fixed height

of I m. 5o has been chosen, and which corresponds about to the

height of the eyes of a man of ordinary stature.

The horizontal line must always be adjusted on the plates

themselves, and the decentreing of the objective known
;
this

horizontal line represents the horizontal plane which passes by

the axis of the objective, it is indicated on the frame by the

word ((horizon » (see fig. 6 and 9), and on the plates by needles

fixed inside the apparatus and which leave their marks on the

photograph^.

It is understood that the ground must be photographed

aKvays in the same wa}^ (perspective deformation alv^ays the

same) since Ave always work under the same conditions as to

height of objective and focal range.

It can therefore be imagined that on the ground are traced

lines parallel to the sensitive plate (front lines) equidistant

from the value of the focal range (as in the present case, of

' By focal range is uncierstood the distance whicli separates the optic

centre of the objective from the sensitive plate at the moment of

photographing; if the adjustment is made as for any distance, the focal

range becomes the absolute focus.

2 See, in the Bulletin de la SociiU Frangaise de Photographie of the

i5 th July 1905, a very competent appreciation by M. E. Wallon on this

new kind of objective, and their general application to metric photography.
=* The metric photographs 6, 8, 9, which will be found in the course of

this work, have been intentionally shortened in order to fit them in to

the size of this publication. In realitythe original proofsraeasured i5x 20.

Nevertheless the scales have undergone no reduction, so that it is possible

on the reproductions to take the exact measures.
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lo centimetres) and starting' from the projection of the objective

on the ground.

These lines, which we will suppose are numbered, will there-

fore al-w^ays be reproduced in the same place on the plates and

will serve to indicate the distances to the objective from the dif-

ferent points of the ground.

The numbers and distances are inscribed on the right and left

of the frame, so that, to ascertain the distance to the- objective

from any jDoint of the ground, it is sufficient to refer to the left

graduation which gives the distances or metres in depth.

A yevv simple geometric demonstration shows, besides, for

example, that the thirtieth 23arallel line traced on the ground

from the objective undergoes a photographic reduction exactly

equal to 3o, that which is at 25 ranges from the objective is

subject to a reduction of aS.

We can therefore ascertain the reduction of different objects

vertical or parallel to the plate which rests on the ground.

Practically to find the reductions as well as the distances, it

suffices to trace through the point from the object which touches

the ground a parallel to the base of the frame which cuts the

lateral graduations on the numbers sought; for example, on the

figure 6, the gas chandelier is found according to the left gra-

duated scale at 12 m. 5o from the objective, and its photographic
reduction, read at the right, is equal to laS, that is to say

125 times smaller. To obtain the actual height, it suffices to

measure the image on the proof^ which gives 3 centimetres, and
multiply 3 centimetres by i25, gives 3 m. yS for the height of

the chandelier. The same process is used for other objects.

In reality the scales which form the metric frame have been
determined by calculation. The theoriticlaw of construction is as

follows. The line of reduction, aS for example, is found below
the horizon line at a distance equal to the twenty fifth part of the
height of the objective above the ground; so, dividing 1 m. 5o
height of the objective by 25, this gives 6 centimetres. The line

of reduction 3o will be found at a distance from the horizon line

equal lo the thirtieth part of the height of the objective, that is

i"'5o divided by 3o, or 5 centimetres, and the others will be
found in the same manner.
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We should state that this scale is independent of the focal

range or the size of the phot#graph

.

From this scale once constructed may be obtained the other

by multiplying the figures of reduction by the focal range, that

is to say, in thepresent case by lo. This gives the scale of dis-

tances expressed in centimetres.

In conclusion, the right hand scale serves to reconstitute, by

the co-efficients which are inscribed, the actual heights of the

objects, while the left hand scale gives the distances of the diffe-

rent points from the ground to the objective (distances reckoned

according to the axis).

We shall proceed in the same manner for the other photo-

graph (see fig. 8).

For oblique distances the simplest way is to reconstitute the

plan according to the method which we shall indicate hereafter

by using the centimetric graduations of the frame.

Metric Photography applied to dead bodies.

Frequently in criminal proceedings the forensic physician is

required to explain his Report by photographs of corpses taken
from different points of view, and Avhich possess a great advan-
tage in being metric

; this is usually done at the Paris Morgue,
where there is a special reversing apparatus, but which can be
replaced by the apparatus of which we have given a description.

If we wish to obtain a face photograph like that of a living
subject, the head must be properly supported, so as to obtain
both the oculo-tragienne line at i5 degrees, and the plane of the
angle of the eye at 20 centimetres above the ground (as is seen
in the figure 2).

We will place the objective (aplanat of aS centimetres) at a
distance from the angle of the eye equal to 2 metres, or at 2™2o
above the ground, and we shall thus obtain a face portrait at a
reduction of ijf^, and from the point of view of 2 metres enti-
rely comparable to that which might have been formerly taken
from the living subject. It is very useful in case of researches
as to the identity of the corpse to keep the eyes open by means



Fig. 7. — Perspectometric photograph at about i/Sl'' reduction. Height of objective

t metres, focal range 40 centimetres, perspectrometric frame perpendicular

to the ground of a relief of 3o centimetres, divided into horizontal planes

of 10 centimetres equidistant, with gradations giving the corresponding value

of the centimetre. To ascertain the depth, place the eye al 40 centimetres

from the image opposite the middle of the line 0.
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of a ball of an artificial eye of appropriate colour. If there is a

question of injuries affecting the face, for example, the plate

obtained should be suitably enlarged.

Figure 7 shows a head reduced to i/5"^ its natural size, but

equally well the half size can be obtained and even life size to

define a special point.

This photograph Avill be metric if the height of the objective

above the ground is known as well as the height of the angle

of the eye of the corpse, which it is convenient to put at 20 cen-

timetres equal to i/io^^^oi 2 metres.

The enlargement shown here (fig. 7) in the proportion of 5 to

7 gives for the focal range 4o centimetres, and as a reduction,

I
/S'fi instead of 1/7"'.

This reduction represents the average scale of the photograph,

because the plane which passes through the angle of the eye

may be considered as representing the most important plane of

the corpse.

This plane is called the plane of comparison, because it is to

this plane that all the other measurements are referred, and the

scale of I /S"* is called the nominal scale of the photograph or

average reduction.

We know that this scale is only exactly applicable to the plane

which passes by the angle of the eye and which is situated

2 metres from the objective : everywhere, otherwise, the

reduction will be different, the nearer the plane approaches the

objective the smaller will be the reduction ; the farther it is

away the larger it will be. But these reductions are strictly pro-

portional to the distance of the plane under consideration from

the objective; therefore scales corresponding to the different

j)lanes can be traced around the photograph.

Here they have been chosen at equidistances of 10 centimetres

(ground, 10, 20 centimetres etc.) but owing to the oblique lines

which traverse them, all the intermediate planes have been

scaled, so that a measurement belonging to a plane situated at

i5 centimetres above the ground may be dealt with between the

stroke 10 and the stroke 20.

The figures of the gradation have been indicated on the line

representing the plane of comparison situated at 20 centimetres
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above the ground. But the inscribed figures are common to the

whole of the oblique line.

This frame has been called the perspectometre, because by it

can be corrected the differences of size produced by perspective

(see fig. 7).

Il represents a frame perpendicular to the ground at a height

of 3o centimetres which would enclose the corpse and which
bears a vertical centimetric graduation as well as horizontals of

10 centimetres apart.

The strokes of this gradation are reproduced by the photo-

graph in oblique lines as seen on the frame work.

Having thus explained the principle, we will give a practical

example.

To measure the separation of the external angles of the eyes,

Ave take with a compass the separation on the photograph and
transfer it on the scale corresjsonding to the height of the eyes,

or ao centimetres. We find on the photograph 2 centimetres,

which, carried on the scale of 20 centimetres, gives exactly

10 centimetres.

If Ave have to measure the extreme separation of the lobes

which are situated at about 10 centimetres lower down, we
should carry the separation found on the photograph upon the

lower adjoining scale, that is to say on the stroke marked

10 centimetres.

The separation found on the photograph is of 3i millimetres,

Vv^hich referred to the scale 10 centimetres, gives i65 millimetres.

The measurements are exact only for horizontal lines
; for tiie

oblique lines, recourse can be had to a very simple graphic pro-

ceeding, but which is only approximate, and which consists in

forming a trapeze, the two parallel sides of v^'hich represent the

height above the ground of each of the extremities of the line to

be measured, and the base will be taken on the photograph.

The fourth side of the trapeze will give, Avith sufficient apf)roxi-

mation, the true length ; the Avhole on the average scale. For

example, if we wish to know the distance of the extremity of

the lobe of the ear as from the internal angle of the right eye-

brow, Ave should take for base of the trapeze the distance

betAveen these tAvo points measured on the photograph.

I.. T. 3
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The two perpendicular sides of this trapeze will be given by

the height of the lobe above the ground, that is, about lo centi-

metres, and by the height of the internal point of the left

eyebrow, that is about 17 centimetres. The 4^" oblique side

will give the approximate separation of the two pomts
;

the

whole must be constructed to the average scale. In the present

case we shall find laS millimetres.

It is seen that it is necessary to know in advance the heights

of the different points of the body above the ground, that which

is already known by everybody with the means possessed.

The individual errors do not involve any appreciable diffe-

rence.

If, in the photograph, we look at the middle of the line 0, 0,

taking care to place the eye at a distance equal to the focal range,

or 4o centimetres, we shall get the sensation of an accurate

relief, at the same time the Avails of the casing Avill stand out and

appear vertical. Once this perception acquired, by making the

virtual horizontal planes pass through the lines of the level, "\ve

can ascertain very nearly the successive heights of the different

parts of the corpse.

We request the reader to try it.

Stereometric Photography.

With the same small apparatus may be obtained photographs

called stereometric, the employment of Avhich obviates the

inconveniences mentioned above, and which permits rigorous

measures to be taken without knowing anything of the height of

the different points of the corpse above the ground.

This proceeding is generally employed in practice for photo-

graphing corpses on the scene of the crime. It relates here there-

tore rather to a general view of the Avhole, Avith the appearance

of the ground around the corpse. The reduction ought therefore

to be much stronger and the field as extended as possible.

We will take two photographs : one seen from above with the

apparatus in reversed position and b\r placing the objective at

i'"65 above the ground; the large angle case of 10 centimetres
range (combination i) is used.
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The other photograph is of a profile: it is a side view taken

horizontally by placing the apparatus on the ground at i"'6.)

from the middle of the bodv.

The objective should be placed at .5 centimetres above the

"
' As far as possible the two profiles should be taken

.
The average

reduction of the corpse seen from above will be I/.5^^ because

it may be admitted that the middle plane of the corpse is about

1 5 centimetres above the ground, or at i-^So from the objective,

and i'"5o divided by lo gives i/iS'".

The gradations which form the side casing of the two views

indicate on one side the distances to the objective from the com-

plementary view, and on the other side, the corresponding coeffi-

cients of substitution.

If we wish to measure a front dimension on the view from

above, it is necessary, as we have already seen, to ascertain its

actual distance to the objective, whence we can deduce its coeffi-

cient of reduction.

Now, this distance can be calculated approximately on the

lateral view ; it is sufficient, to find its value, to trace through the

picture of the side view a transverse line which will cut the gra-

dations on the figures of the required distance.

Ascertaining then by means of a compass the dimension to be

calculated on the view from above, it is referred to the metric

scale, the nearest to the distance found, or this length can be

multiplied by the coefficient indicated on the lateral view by the

right hand side gradation.

For example, if it is desired to ascertain the width of the left

hand,Ave shall pass on the side photograph a transversal through

the same hand, which Avill cut the gradation at about i"'4o-

The scale applicable to the measurement of this hand as

viewed from above will be the scale printed below the corpse,

and that marked i™35, which is the nearest to i'"4o. To be more

exact, Ave take^ on the right hand side gradation of the side

view, the coefficient of substitution corresponding, A,vhich is i4,

and we multiply the length of the hand (or 6 millimetres) by i4,

this gives about 84 millimetres. Inversely, to ascertain a front

dimension on the side photograph, the distance to the objective
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on the vieAV from about must be ascertained, which is done by

drawing a transverse line Avhich will cut the left-hand side gra-

dation on the figures of the distance to the objective from the

lateral view. We shall find, at the same time, on the right-hand

side gradation, the coefficient of reduction, applicable to this

measurement.

For example, to measure the length of the right ear of the

subject, we find on the lateral photograph 4 millimetres, and the

metric scale applicable is that of i"55, which is found on the

left gradation as seen from above b}^ taking a transverse line

through the ear. We will therefore carrj' the 4 millimetres to

the nearest metric scale, that is to the scale marked i "50, and we
shall find approximately 6o millimetres, or we Avill take the

coefficient of substitution on the right gradation, or i5,5, and

we Avill multiply 4 millimetres hj this figure, "which gives for

the length of the ear 62 millimetres, the nearest figure to the

reality. The direct measurement gives, in fact, 62 millimetres

to rh I millimetre nearh'.

These measurements are applicable only to the dimension,

presented from the front ; that is, parallel to the sensitive plate,

consequently, the whole surface of the ground may be measured

exactly, either by referring to the corresponding scale, or by

multiplying the dimensions found, by 1 6,5 (ground scale).

In other cases recourse must be had to a graphic construction

which leads directly to a conversion of the double stereometric

photograph into a plan on the scale of 1/16,:"), and that in condi-

tions of complete accuracy. It is the operation analogous to that

we have already explained by the metric photograph of

interiors.

We believe, although the matter is somew^hat technical, it

ought to be published, as this method has been established at the

Laboratory of legal Identity of the Paris Prefecture of Police,

and resolves a problem of universal application by permitting a

substitution by means of two or three photographs of the

objects in relief, for example, sculls, corpses, objects of natural

history, bas-reliefs, etc. We obtain, at desired, either a figured

plan or a diagram of descriptive geometry.

The objective so employed appears, therefore, a valuable
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instrument of measurement, which permits operations to be

VIEW SEEN FROM ABOVE TAKEN VERTICALLY

VLTE D-EN HAUT PRISE VE RTICALEM ENT

3
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We will now show how we bring into relief a point A of the

space whose picture ai a^ can be identified on the two photographs
(see fig. 9).

We take, first, through the image a, the dotted line P 1 ai on
which should be found the required horizontal projection; we take as

datum afterwards on the central transversal Hi H i of the view from
above N° i, the point R which is found at the same distance from
the principal vertical PiP.j, as the point image a 2 taken on the

lateral view N°2; the lowered view- point Oj is joined to the point

R; this right Oj R. will cutthe dotted line Pi aj at a point Ai which
represents the horizontal projection of the point A from the space on

the ground. Thus is obtained the geometrical plan to the ground scale

viewed from all points.

In order to have the figures of true height above the ground of

each point, we shall take on the photograph N° 2, the cross line Pj

a 2 passing through the projection A, which has just been determined.

The point of meeting Aj of the two lines will give the vertical projection

of the point A. The transversal passing through this point A2 will

indicate on the lateral graduation of the left the figure of the point,

that is, the height of the point above the ground.

We see that by this construction has been obtained, more

quickly realized than written, at once a figured plan and the

classic diagram of descriptive geometry.

It may be remarked that the use of metric photography dis-

penses -with the plan of the state of the localities made by an

expert architect, which is always costly and incomplete, without

reckoning that, in the course of legal procedure, it may become

necessary to ascertain the exact positions of certain objects, of

w^hich no traces remain. The plan reconstituted according to the

photograph does not necessarily accompany every proof.

But it can always be made, if required, at any particular

date.

The following is a method which may be used for this substi-

tution .

Let us take, for example, the figure 10.

On a paper (fig. 1 1) is traced a series of parallels, distant from one

another of the value of the range of the objective, say locentimetres,

reduced to the scale selected (for example 1/20). Eacth interval will be

then, in this case, 5 millimetres.
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on one of the parallels a point C, which will represent the position

of the objective, is chosen, and through this point is traced a

perpendicular CX, which will represent the axis of the objective.

On this axis is measured a length CO, equal to the focal range

that is, in the present case, lo centimetres, and through this point U

is traced the parallel HH, which is graduated in centimetres

To refind the position of a point A of the ground (see the figure lo)

it is first of all sought to be ascertained where the transversal,

passing through this point, meets the scale of the reduction, and it is

seen that it passes a little above 29 ; that signifies that on the plan the

point will be found a little beyond the 29* parallel, reckoning from

the position C of the objective.

Afterwards, on the photograph is drawn the vertical line passing

through the same point A, and it is noted that it meets the divergent

centimetric gradation of the frame at 18 millimetres to the right of

the 0. Referring to the plan, 18 millimetres are measured to the right

of the of the graduated transversal HH, which gives the

point a. We join then the point C, position of the objective, to this

point OL, and prolong to the junction with the 29"' parallel. There is

found the true position of the point A of the photograph.

We proceed exactly in the same way for all the other points of the

ground. The scale of the plan thus reconstituted is of 1/20 'h. It is thus

that we have marked the position of the point B, foot of the column

visible on the photograph, and we can measure on the plan directly

the true distance of these two points A and B. It is found to be 72 cen-

timetres etc.

In conclusion, we would remark that the metric apparatus is

not more costly and scarcely more complicated than an ordinary

apparatus, and, as we have just seen, we can obtain, with only

slightly altering the ordinary photographic manipulations,

plates that carry in themselves the elements sufficient for their

complete mensuration and conversion into a plan. Moreover, the

proofs obtained can be made as carefully and artistically as any

others.

In conclusion, I tender my best thanks to Mr. Bertillon,

principal, and to Mr. David, sub-principal of the Service of

legal Identity, for the facilities they have given me to study at

my leisure, and in all its details, the organization and opera-

tions of the service, as well as for the technical advice by

which I have been happy to profit.

Lyon. — Impriircrie a. Eey et 0'», 4, rue Oentll. — 51285
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AVANT-PROPOS.

Les Missionnaires scientifiques desireux de s'occuper

d'anthropologic sont quelquefois fort embarrasses, parce

qu'ils manquent d'instructions ecrites, simples et pra-

tiques, pour les guider ou rafraichir leurs souvenirs en

des matieres reclamant une extreme precision.

En dehors des Instructions de Broca, il n'existe pas, en

France tout au moins, de preceptes simples et pratiques

a I'usage des voyageurs anthropologistes. Or, la derniere

edition des « Instructions de Broca » date de 1879 et ne

s'applique naturellement pas aux nouvelles acquisitions de

la science.

Nous avons pense a combler cette lacune en ce qui con-

cerne, particulierement , les questions relatives a i'Anthropo-

logie metrique, si negligee jusqu'ici.

II nous a suffi de degager les Questions de methode eparses

dans les publications anthropologiques de la Mission fran-

caise en Ameriquedu Sud, en les completant sur certains

points.

Les unes (photographic metrique et anthropometric)

sont empruntees, sans changement, a la pratique person-

nelle et aux ouvrages de M. Alphonsc Bcrtillon. Les autres

(craniologie) ont ete ecrites , en collaboration
,
par MM. A. Bcr-

tillon et Chervin.

Nos conseils ne sont pas le resultat de conceptions theo-

riques, imaginees dans Ic silence du cabinet. lis ont fait
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leur preuve aussi bien dans le laboratoire specialement

amenage oii ils sont a poste fixe et en usage depuis de

longues annees
,
que dans le campement en plein air, d'une

expedition scientifique en deplacement journalier.

Les lecteurs soucieux de suivre I'application de nos

conseils d'anthropologie metriqne a I'etude pratique et scien-

tifique de differentes races humaines n'auront qua se re-

porter aux trois volumes sur 1'Anthropologic bolivienne par

ie D"" Ghervin. lis trouveront egalement, dans la meme pu

blication, des conseils et des exemples relatifs aux question-

naires demographique , ethnographique et sociologique

ainsi qu'aux autres problemes qui peuvent solliciter I'atten-

tion d'un voyageur anthropologiste serieux et averti.



A LA M^MOIRE DE PAUL BROCA





ANTHROPOLOGIE MiilTRIQUE.

PLAN ET METHODE DE TRAVAIL

POUR L'ORGANISATION D'UNE MISSION SGIENTIFIQUE.

A I'heure actuelle, ranthropometrie et la photographie font

obligatoirement partie du programme d'etudes que se trace a

I'avance tout voyageur scientifique.

Mais, s'il est facile de decider que I'anthropometrie et la

photographie ne seront pas oubliees, la difficulte commence

lorsqu'on cherche a preciser le detail du programme : instru-

ments a emporter, methodes a suivre, documents a recueillir,

particularites a observer, etc.

Tel est le probleme ardu qui s'est presente a mon examen.

Je vais montrer comment je I'ai resolu et quelles precautions

j'ai prises pour tacher d'eviter, dans la mesure du possible,

toute cause d'erreur.

Cest la question de methode qui ma par-dessus tout pre-

occujDe, tant pour les preparatifs de la Mission que pour la

mise en oeuvre des documents rapportes. Car, avant de sa-

voir ce qu'on rapportera, il faut fixer d'une maniere tres j)re-

cise la methode a employer et s'eEForcer de la rendre d'une

rigueur scientifique telle, que les j)lus exigeants se declarent

satisfaits.

Pour plus de clarte, je vais done indiquer comment j'ai

oriente ces deux questions connexes : I'anthropometrie et la

photographie

.

1 . Anthropometrie.— II faut tout d'abord considerer qu'on

ne pent pas demander a un voyageur toutes les mensurations

qu'il est possible de recueillir et qu'on recueille tranquille-

ment, a loisir, dans un laboratoire.

ANTllROPOLOGIE JIETRIQCE. 1

Mii'inMLntt ^ArIo^.^l.^..



2 ANTHROPOMETRIE.

« Tout est interessant, dira-t-on. Et si Ton veut avoir une con-

naissance exacte des races, il ne faut rien laisser dans I'omLre.

Le plus petit detail qui, au premiier abord, parait insignifiant

peut prendre au contraire
,
par la suite , une grande impor-

tance; il ne faut done economiser ni son temps, ni sa peine,

pour prendre toutes les mensurations possibles. Par conse-

quent, il faut donner au voyageur scientifique qui veut faire

de I'anthropometrie un questionnaire aussi complet que

possible; s'il ne peut pas le remplir en entier, il fera ce qu'il

pourra.

»

Ge raisonnement est parfait en theorie. Dans la pratique, il

conduit aux pires resultats. M. Topinard, lui-meme, I'a con-

state (^'.

En effet, d'une part, — sauf des cas tout a fait exception-

nels ,— le voyageur scientifique qui a mis dans son programme

I'anthropometrie n'est pas un professionnel des mensurations.

C'est un homme de bonne volonte qui, comprenant toute I'im-

portance des mensurations pour I'etude des populations qu'il

va visiter, a frequents les laboratoires d'anthropometrie pour

se familiariser avec les methodes en usage. Il est done a craindre

qu'il ne soit effraye par un questionnaire trop copieux, trop

complet, et que, desesperant d'arriver a le remplir, il y renonce

purement et simplement, sollicite qu'il est, d'autre part, par

une foule de questions toutes plus interessantes les unes que

'*' «En Amerique, en Angleterre, en

Allemagne , on a su obtenir des statistlques

anthropometriques sur des miUiers d'indi-

vidus. La France seule est en retard. Apres

avoir ete en t^te, elle s'est laisse d6pas-

ser. A quoi cela tient-il ? Je ne crains pas

de le dire, c'est un peu aux instructions

trop complexes de la Soci6te d'anthropo-

logie. A force de vouloir faire grandement

,

elle n'a rien fait du tout. Ses instructions

decouragent, on n'y repond pas, ou on y
repond mal. Plus que personne

, j ai fouille

les observations des voyageurs recueillies

d'apres son programme
,
j'en ai confronte

les mesures. Je pourrais citer des piles de

feuilles remplies, des cahiers immenses

de mensurations produisanl le plus be)

effet et derriere lesquels il n'y a rien : des

mesures qui se contredisent les unes les

autres et dont on ne tire rien de vraisem-

blable. II va sans dire que je ne paiie

qu'en general, car dans le nombre se trou-

vent d'excellents travaux auxquels plus que

personne je rends justice. Mais, dans ces

termes m§me , cette verite dure a recon-

naitre est vraie. » (Topinard, ^nt/iro/jo/ojfie

generate, p. 1108. — Paris, 188 5, chez

Delahaye et Lecrosniers , editeurs.

)
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les autres. Je connais personnellement de nornbreux exemples

ou un programme trop touffu, trop complet, a fait reculer

d'effroi un voyageur plein de bonne volont^.

Si, malgre tout, le questionnaire complet remis par un pro-

fesseur d'anthropometrie est emporte avec la ferme intention

de le remplir, il arrive fatalement qu'une fois aux prises avec

les difficultes de la realite, le voyageur est, neuf fois sur dix,

oblige d'y renoncer.

Presse par le temps et par la multiplicite des taches a rem-

plir, harcele par des soucis et des embarras imprevus et de-

concertants, dans I'impossibilite de faire au pied leve un choix

judicieux, le voyageur se verra, a regret, oblige de renoncer

completement a I'anthropometrie , comme il sera du reste

oblige de renoncer a bien d'autres projets. II va sans dire

qu'il en adviendrait absolument de meme a un specialiste

de I'anthropometrie qui se trouverait dans des conditions

semblables. C'est bien le cas de dire que le mieux est parfois

I'ennemi du bien.

H faut done, a priori, partir du principe que j'exposais au

commencement de ce chapitre,a savoir, qu'il ne faut pas songer

a operer en expedition comme on le fait dans un laboratoire.

Et, par suite, il faut reduire au minimum les programmes,

sous peine de s'exposer a lout compromettre.

C'est avec cette preoccupation ineluctable que j'ai envisage

le programme anthropometrique a rediger pour notre Mission.

Dans ses instructions anthropometriques a I'usage des voya-

geurs, M. Topinard n'indique, en derniere analyse, qu'une

dizaine de mensurations. J'ai reduit, moi aussi, au strict

minimum les mensurations et les observations diverses a

recueillir en Bolivie. On verra plus loin que celles que j'ai

choisies sont nettes, precises et repondent a un caractere reel.

Elles constituent des donnees interessantes et parfaitement

sufFisantes pour la connaissance des populations etudiees. C'est,

en tout cas, le maximum de ce qu'il est raisonnablement pos-

sible de demander a un missionnaire scientifique.
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Les mensurations et les renseignements divers a recueillir

par la meme occasion une fois choisis, je les ai disposes me-

thodiquement sur des fiches imprimees sur papier carton

(voir, p. 12, le libelle et le modele reduit). Les dimensions

du modele en usage sont de i5 centimetres sur i5.

II fallait maintenant les mettre en oeuvre.

Mais a quelle porte frapper? Quelles instructions suivre ?

Je me suis adresse immediatement a mon vieil ami, Alphonse

Bertillon, et voici pourquoi.

J'ai assiste a la naissance, au developpement et au succes du

Berlillonage System, comme on dit couramment en Amerique.

Je sais, depuis longtemps, que 1^ methode de M. Bertillon est

basee sur des donnees scientifiques serieuses, auxquelles les

anthropologistes les plus meticuleux ne trouvent rien a redire.

Je sais de plus que, mise a I'epreuve d'une pratique quoti-

dienne considerable, cette methode s'est afFmee, simplifiee, per-

fectionnee sans rien perdre de sa rigueur scientifique. Je sais

enfm quelle est de nos jours tellement repandue dans les deux

Mondes, qu'il y a un tres reel interet a la mettre en pratique.

On profite ainsi de son caractere d'universalite , ce qui per-

met de soumettre a une comparaison veritablement Interna-

tionale les resultats qu'on a obtenus soi-meme par son inter-

mediaire.

Enfm M. Alphonse Bertillon a redige des instructions pour

parvenir facilement a faire de I'anthropometrie rapide bien

qu'irreprochable. L'experience journaliere montre que ce sont

des modeles d'exactitude anatomique et de simplicite tech-

nique, et qu'il n'y a rien a y changer. Le fait est qu'en quel-

ques jours les personnesqui, au premier abord, paraissent les

moins qualifiees j)our faire des mensurations anatomiques, y
reussissent parfaitement. H y a mieux encore : on voit que le

meme sujet mesure par differentespersonnes fournit des resul-

tats avec un degre d'approximation telle, que son identifica-

tion anthropometriqiie ne fait de doute pour personne. On ne

saurait evidemment exiger davantage. Done, il n'y a pas de
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doute que c est la methode Bertillon qui doit etre recomman-
dee aux voyageurs scientifiques qui veulent faire de I'anthropo-

m(^trie pratique.

Nous avons suivi cette methode; nous nous en sommes bien

trouves, et nous pensons simplement rendre service aux mis-

sionnnaires anthropologistes en la leur recommandant de pre-

ference a toute autre.

J'ajoute qu'ils se mettront au courant de la methode Ber-

tillon en trois ou quatre seances. C'est la une consideration qui

a bien sa valeur pour un explorateur qui a tant de preoccupa-

tions a satisfaire avant de se mettre en route, et dontle depart

est souvent subordonne a des delais tres courts.

Les instructions anthropometriques de M. Bertillon ne se

trouvent pas dans le commerce; j'en donnerai done les grandes

lignes en meme temps que j'indiquerai, a I'aide de quelques

figures, la technique des operations diverses a accomplir.

2. Photographie. — II n'y a pas de voyageur, de touriste

qui n'emporte avec lui un ou plusieurs appareils photogra-

phiques. Tous rapportent des cliches generalement reussis qui

donnent une impression tres nette des lieux parcourus et

des peripeties du voyage. Tous ont photographie egalement des

indigenes, soit en groupe, soit isolement. Ces photographies

sont tres attrayantes, tres interessantes au point de vue du

pittoresque, de I'esthetique ou de la curiosite. Malheureuse-

ment, elles n'ont aucun caractere documentaire, aucun carac-

tere scientifique , car elles ne sont pas comparables entre elles.

En effet, les unes sont petites, d'autres sont grandes, suivant

que la photographie a ete faite a une plus ou moins grande

distance de I'appareil. De telle sorte qu'elles perdent conside-

rablement de leur valeur. Non seulement, en effet, elles ne

permettent aucune comparaison metrique avec les autres

photographies faites par le meme voyageur, mais, a plus forte

raison, avec celles executees par d'autres voyageurs dans la

meme region ou dans des regions analogues.
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C'est la une lacune qui diminue sensiblement la contribu-

tion scientiiique du voyageur.

Que faut-il pour la combler?

U faut et il sufFit que les photographies, au lieu d'etre prises

au hasard des ^venements, soient executees dans des conditions

toujours identiques de methode, d'outillage, etc., et par con-

sequent soient comparables entre elles.

C'est encore a M. Alphonse Bertillon que je me suis adresse

pour combler cette immense lacune presentee par la plupart

des expeditions scientifiques, parfaitement organisees a d'autres

points de vue. M. Bertillon etait d'autant plus qualifie sous

ce rapport, qu'il a base son systeme d'identification sur une

double operation : anthropometric et photographic metrique.

Une objection se pose immediatement.

L'application de la photographic metrique n'est-elle possible

que dans des laboratoires d'etude ou dans des salles de photo-

graphic construites ad hoc? Trouve-t-elle egalement son emploi

facile dans des voyages d'exploration et sur les terrains les plus

divers que rencontre le voyageur scientifique ?

L'appareil photographique imagine par M. A. Bertillon est

aussi simple que possible. 11 6st leger, un seul mulet pent le

transporter; il ne demande que quelques minutes pour Mre
emballe, deballe et mis en place. II peut done figurer, sans

difFiculte aucune, parmi les bagages du voyageur qui a besoin

de la liberie de ses mouvements. Nous nous en sommes servis,

el je puis dire qu'il a victorieusement resiste aux difficultes

d'un voyage de six mois, pendant lesquels il a eu a supporter
bien des chocs et bien des transbordements.

La question est par consequent jugee.

Done, tant pour {'anthropometric que pour la photographic,
c'est la methode Bertillon qu'il faut employer.

D' Arthur CHERVIN.
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I

MAT]']RIEL ANTHROPOMlilTRrQUE.

Le materiel anthropometrique que doit emporter une Mis-

sion se compose d'une boite de mensuration (voir la figure i ) et

d'une caisse contenant les instruments de photographie.

La boite de mensuration est compos^e de :

1. Un double metre a trois brisures, destine a mettre en

place et a verifier les instruments de mesure murale.

2. Un demi-metre gradue par millimetres et devant servir a

mesurer la hauteur du buste.

3. Un compas d'epaisseur, gradue par millimetres, pour les

deux diametres cephaliques et la mensuration de I'ecartement

maximum des arcades bizygomatiques.

4. Un compas a glissiere, grand modele, pour la mensu-

ration du medius, de I'auriculaire , du pied et de la coudee

gauches.

5. Un compas a glissiere, petit modele, pour la longueur de

I'oreille droite.

6. Une paire de ciseaux pour couper les ongles du medius,

de I'auriculaire et du gros orteil gauche chez les mensures.

7. Verificateur de compas.

8. Double decimetre.

9. Rouleau a encrer, pour les empreintes digitales (voir

p. i/io).

10. Plaque encree, pour les empreintes digitales.

11. Les Instructions anthropometriques , de M. A. Bertillon.

12. Tableau des nuances de I'iris humain.

1 3. Paquet de fiches anthropologiques.

14. Tube d'encre.

A cette boite on ajoute un double metre ruban en acier pour

relever le perimetre thoracique.

Le mobilier de mensuration (treteau pour la mensuration

de la coudee, tabouret pour le pied et banc de buste) doit etre
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ecarte a cause de rencombrement qu'il pourrait causer. On y
suppl^e, sur place, par une table pour la coud^e, et deux

caisses vides pour le pied et le buste.

Un metre divise par millimetres, destin^ a relever la hau-

teur de la taille, et une toile cir^e, divis^e par centimetres,

pour la mensuration de la grande envergure, qui ne trouvent

pas place dans la boite d'instruments, peuvent etre places dans

la caisse des instruments de photographie.

Toutes les mensurations recueillies a I'aide de cet outillage

ainsi que d'autres renseignements sont imm^diatementinscrits

sur des fiches mobiles imprimees sur papier carton de

cm. iSxom. i5, dont on trouvera un modele reduit, page 1 2

.

Le materiel photographique se compose :

1" De I'appareil au septieme invente par M. A. Bertillon, et

comprenant

:

a. Une chaise de pose speciale et son socle de bois perce

de trous permettant un reperage iramediat pour que Tangle de
I'oeil du sujet photographie se trouve a la meme mise au point,

soit de pleine face, soit de profil complet;

h. Une chambre noire avec objectif, le tout regie a I'avance

pour obtenir le septieme de la grandeur nature, compte sur le

plan de Tangle de Toeil dune fagon mathematique.

2" Enfin chacun des membres de la Mission fera bien
d'emporter egalement des appareils photographiques a main,
de toutes dimensions, pour les vues pittoresques : paysages,
scenes de moeurs, vues et types divers rencontres en cours de
route.



Fig. 1. — Boite en chene (ouverle) contenant les instruments de mensuration

(o m. 78 de longueur, cm. 22 de iargeur et o m. o65 depaisseur).



12 FICHE ANTHROPOLOGIQUE.
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EXPOSE PRATIQUE ET SUCCIIVCT

DES PROCEDES OPERATOIRES POUR LES MENSURA.TIONS.

11 regne une complete anarchie en anthropometrie
,
par suite

du manque complet d'unite de vues aussi bien chez les theori-

ciens que chez les praticants des deux mondes. II est done

necessaire de bien fixer dans quelles conditions doivent etre

faites les mensurations recueillies par la Mission.

En pareille matiere, la simplicite, I'exactitude et la pratique

sont tout. Or, M. A. Bertillon possede a la fois le service an-

thropometrique le mieux organise et le plus achalande qu'il

soit possible de rencontrer. Chaque annee, en effet, plus de

26,000 sujets de tous ages et des deux sexes sont mesures au

service anthropometrique de la Ville de Paris. Grace a une

technique parfaite et a un personnel d'elite, la precision

obtenues et si grande, que le meme individu, mesure a plu-

sieurs annees de distance par des personnes differentes , fournit

des mensurations si approchees des premieres qu'il en resulte

une identification indeniable.

Cette recherche de 1'approximation poussee jusqu'a ses der-

nieres limites, et qui trouve sa verification necessaire et son

controle obligatoire dans I'identification de pres d'un cin-

quieme des mesures, donne a la methode de M. A. Bertillon

une rigueur scientifique exceptionnelle.

Voici done un extrait des instructions didactiques redigees

par M. Alphonse Bertillon, et en usage depuis vingt-cinq ans

dans son service d'identification anthropometrique-

Le texte est en outre accompagne de nombreuses illustrations

,

prises sur nature, qui permettent d'eclairer definitivement le

voyageur et de graver dans ses yeux la technique a suivre.
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MENSURATION DE LA TAILLE.

En regie generale, il faut placer le sujet de maniere a lui

faire prendre sa hauteur maxima, tout en veillant que ses

talons touchent a terre.

Precautions preparatoires. — En expedition, le mensurateur

n'a pas les ressources et les commodites du laboratoire; il doit

done se servir de tous les moyens de fortune que les hasards

mettent a sa disposition. A defaut d'une toise, il fixera sur un

plan resistant: mur, porte, colonne, arbre, etc., et a un metre

au-dessus du sol, le metre gradue en millimetres qui se trouve

dans la cantine de campagne.

i"" temps. — Le sujet etant pieds nus est adosse a un mur, en

lui faisant prendre la position du soldat sans armes, les talons

reunis et touchant au mur, les genoux tendus, le corps droit

et d'aplomb, les epaules effacees et les bras pendant naturelle-

ment le long du corps, le corps tendu, le menton legerement

rentre, le regard horizontal.

2" temps. — Le sujet etant correctement place, on appuie

legerement sur le ventre avec la main droite, pour corriger,

s'il y a lieu, un exces de cambrure. En meme temps, de la main

gauche on saisit I'equerre a double pan, qu'on place a quel-

ques centimetres au-dessus de la tete du sujet, la face chan-

tournee en dessous en la plaquant a la fois contre le mur et

contre I'arete saillante du metre (cote de la graduation). On
descend vivement I'equerre jusqu'au contact avec le sommet du

crane, en prenant comme guide la saillie formee par I'epaisseur

du metre. Puis, I'immobilisant au moyen d'une pression plus

forte contre le mur, on lit le chiffre de la graduation vis-a-vis

le plan inferieur de I'equerre (voir fig. 2 ci-contre).

La taille s'inscrit en mentionnant les centimetres exacle-

ment et les millimetres approximativement, tels que les laisse

deviner la vue. La taille est, de toutes les mensurations, la plus

delicate. La moindre negligence dans les positions decrites ci-

dessus pent occasionner une difference d'un centimetre.



Fiif. z. — Mensuration de la taille.
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3IENSURATI0N DE LA HAUTEUR DE LA TETE.

(UAUTEUH AURICULO-BREGMATIOTJE.)

Les diametres antero-posterieur, transversal et bizygoma-

tique donnent les dimensions horizontales de la tete ; il est tres

interessant egalement d'avoir une dimension verticale.

Pour obtenir cette mensuration dans les meilleures condi-

tions, on a pense qu'il etait preferable, en I'absence de tout

instrument special, de I'obtenir par une petite operation

d'arithmetique.

Cette hauteur auriculo-bregmatique est recueillie de la ma-

niere suivante :

P' temps. — Aussitot apres avoir mesure la taille, et sans

que le sujet ait quitte la position qu'il avait prise pour cette

operation , on prend a nouveau I'equerre a double pan , en sui-

vant encore comme guide I'arete saillante du metre gradue.

On la descend jusqu'a ce quelle se trouve au niveau du centre

du trou auditif externe.

Sur un sujet place dans la position indiquee pour la mensu-

ration de la taille , le centre du conduit auditif externe est nette-

ment indique par la pointe du tragus.

2" temps. — On inscrit le point ou s'arrete I'equerre et, par

soustraction de la taille, on obtient ensuite la hauteur de la

tete ou « hauteur auriculo-bregmatique »

.

Cette mesure est prise en millimetres.
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MENSURiTION DU PERIMETRE THORAGIQUE.

Le sujet se tient debout, les bras tombant naturellement.

L'operateur, se plaqant en face de lui, mesure le pourtour de

la poitrine en lui appliquant le ruban metrique sous Tangle

inferieur des omoplates et la ligne des tetons.

Cette mensuration demande un certain temps, car il faut

s'assurer du maximum de developpement sur un sujet au

repos; a cet effet, l'operateur doit suivre de I'oeil, sur le ruban

metrique prealablement serre , I'augmentation et la diminution

produites par le jeu des poumons.

Ce mouvement de va-et-vient est examine pendant environ

une minute, et Ton note le chiffre maximum atteint. Durant

toute Toperation, on fait parler le sujet pour etre assure qu'au-

cun sentiment de crainte ni aucune tricherie n'en viendra

fausser le resultat. Dans ce but, on lui pose des questions rela-

tives a son etat civil.

La verification s'opere en recommen^ant Toperation apres

quelques secondes.

L'unite de mesure pour le perimetre thoracique est le centi-

metre.

ANTUROPOLOGIE METRIQDE. ^

lUl'niMERlE nATIOilJLK.



FjV. ."). — Meiisiiralion de la graiide envergure.
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MENSURITION DE LI GRANDE ENVERGURE.

La grande envergure est la plus grande longueur que puis-

sent atteindre les bras etendus horizontalement. II est precede

a sa mensuration aussitdt apres celle de la taille, sans avoir a

deplacer le sujet; mais il laut au prealable fixer sur le mur,

a la hauteur des epaules d'un homme de moyenne taille , d'un

cote le tasseau, et de I'autre la feuille de toile ciree, graduee et

numerot^e
,
qui se trouvent dans la cantine de voyage.

1"'' temps.— Le sujet etant adosse au mur est invite a etendre

les bras en croix. L'operateur, faisant face a la graduation mu-
rale, les lui maintient dans cette position (voir fig. 3 ci-contre]

en I'engageant, si cela est necessaire, a se deplacer soit a droite,

soit a gauche, d'une quantite suffisante pour que I'extremite du

medius vienne buter contre le tasseau d'origine, mais en veil-

lant que le sujet soit campe bien d'aplomb sur ses jambes.

2^ temps.— S'assurer d'un coup d'oeil que, de I'extremite du

medius droit a celle du cote oppose , tons les centres articulaires

des poignets , des bras et des epaules sont sur une meme ligne

horizontale. Alors, assurant I'immobilite et I'adherence des bras

de son sujet par une legere pression contre le mur, l'operateur

lit I'indication de la graduation en centimetres en negligeant

les millimetres. Mais, au dela d'un demi-centimetre , on inscrit

I'unite centimetrique suivante.

II y a entre I'envergure et la taille une corr^ation bien connue ; la lon-

gueur de la grande envergure est, en moyenne, de k centimetres plus grande

que la hauteur de la taille. Ges deux indications se verifient done mutuelle-

ment. Aussi, toutes ies fois que I'envergure se trouve etre inferieure de quelques

centimetres a la taille ou la d^passe de plus d'une dizaine de centimetres, il

y a lieu de craindre qu'une faute n'ait et6 commise; il est done prudent de

proceder a un controle de mensurations non seulement de I'envergure,

mais aussi de la taille.

NoTA. Par abreviation, M. Chervin donne le nom d'bidice

crucial au rapport de la grande envergure a la taille.
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MENSURATION DU BUSTE.

i'' temps. — Inviter le sujet a s'asseoir sur un tabouret de

4o centimetres de hauteur environ, de forme exigue (de 2 5

a 3o centimetres carres); de faqon a forcer le sujet a s'asseoir

bien au fond, les Jesses au mnr. S'assurer que les jambes sont

pliees d'equerre par rapport aux cuisses, les reins cambres sans

exces, les deux epaules egalement tombantes et la tete dans la

position normale (voir lig. h ci-contre).

5" temps. — Descendre I'equerre mobile de la meme maniere

que pour la taille
,
puis inscrire le chilfre indique.

DETERMINATION DE LA LONGUEUR DU MEMBRE INFERIEUR.

La mensuration directe du membre inferieur est Tune des

plus difFiciles de I'anthropometrie'''. Ainsi que le recommande

M. Topinard, on pent determiner la dimension du membre in-

ferieur en retranchant la longueur du buste de celle de la taille.

NoTA. Par abreviation, M. Chervin donne le nom d'indice

crural au rapport de la longueur du buste a celle du membre

inferieur.

<'' « La longueur des membres infe-

rieurs en totalite est comprise entre le

tronc et le sol. Le membre inferieur ne

s'insere pas bout a bout sur le tronc,

mais sur ses cotes, suivant une ligne

oblique qui s'^tend du p^rinee , en dedans

et en bas, a I'espace intermediaire a la

Crete iliaque et au grand trochanter, en

dehors et en haut. De la , la multiplication

des points de repere entre lesquels les

anthropologistes sont fort embarrasses :

le perinee , la base de sustentation du corps

assis ou plan horizontal bi-ischiatique , le

milieu du pli de I'aine, le pubis, le grand

trochanter, etc. [Anthrop. gen., p. 1073.)

« Or il n'y a pas a songer a prendre

comme base la vraie limite anatomique du

femur : la t6te de I'os; tous les autres

points sont arbitraires. Le pubis a d'ailleurs

les memes inconvenients que le perinee

,

au point de vue de la resistance du sujet

a se laisser mesurer. L'epine iliaque ne se

trouve pas toujours avec la facility que

Ton croit; on hesite aisement dans une

etendue de 1 centimetre. Le plus mauvais

de tous ces points est le grand trochanter

qui est moins un os que le lien de super-

position des ^normes faisceaux fibreux des

muscles pelvi-trochanteriens dits fessiers.

La resistance qu'opposent au doigt les ten-

dons de ces muscles varie teliement d'un

sujet a I'autre, surtout quand une certaine

obesite s'y ajoute, que jene crains pas de

dire que ce point donne aisement 3 centi-

metres et plus d'ecart.

«En I'absence de point satisfaisant, je

suis done en droit de prendre pour

limite superieure de la cuisse celui qui

est le plus commode , la limite m6me du

tronc acceptee par en bas, le siege

ou plan bi-ischiatique. » [Anthrop. gen.,

p. 1

1

16.)



Fi". li. — Mensuration du busle.



[''ig. 5. —• Mensuration tie la longueur de la lele.
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MENSURATION DE LA LONGUEUR DE LA TETE.

(diAMETRF. ANTERO-POSliRIEDH.)

1"'' temps. — Faire asseoir le sujet snr le tabouret ou, a son

d^faut, sur la cantine de campagne, la tete legerement inclin(^e

vers le sol, et se placer a sa gauche.

Placer la pointe gauche du compas d'epaisseur dans la con-

cavite de la racine du nez'^', I'extremite arrondie de la pointe

etant maintenue entre le pouce et I'index, qui s'appuient sur

les parties circonvoisines du nez et I'empechent de devier vers

Tune des deux cavites orbitaires, ce qui fausserait entierement

la mesure (voir la figure 5 ci-contre).

Saisir concurremment de la main droite la pointe du meme
cote et I'amener vers le haut et le milieu de la tete, I'extre-

mite de la tige depassant d'lin centimetre a peine le bout des

doigts de I'operateur, de fagon neanmoins qu'elle puisse pene-

trer facilement entre les cheveux.

Les autres doigts des deux mains legerement plies main-

tiennent le compas dans une position prescjue horizontale , de

telle sorte que la graduation millimetrique soit bien eclairee.

Fixer les yeux sur le trait-index de la graduation , faire des-

cendre la pointe droite du compas sur le derriere et le milieu

de la tete jusqu'a ce qu'elle ait atteint et depasse le point sail-

lant; puis faire remonter cette pointe en veillant qu'elle con-

tinue a toucher le cuir chevelu. Repasser sur le maximum,

tatonner quelques instants, les yeux fixes sur la graduation,

pour bien s'assurer qu'on a atteint le point maximum , et enhn

lire I'indication de la graduation.

Veiller a ce que , durant le cours de ces manoeuvres et de celles

qui vont suivre, le sujet ne fronce pas le sourcil; c'est la un

mouvement instinctif assez frequent qui, non r6prim6, pourrait

indument accroitre d'un milhmetre la dimension cherch^e.

<') En raison de la difBculte de trouver avec M. A. Bertillon ,
le point de repere

la glabelle, nous recommandons , d'accord facile et incontestable de la racine du nez.
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Le point maximum est generalement situe sur la bosse occi-

pitale; quelquefois, cependant, il est au-dessus. II ne faut pas

oublier d'ailleurs que ce n'est pas la determination de ce point

que Ton cherche, mais bien la longueur qui le separe de la

racine du nez.

2^ temps.— L'operateur, ayant apprecie a un millimetre pres

la longueur de la tete , retire le compas et le fixe a la longueur

soupQonnee au moyen de la vis d'arret.

Pour faire cette operation rapidement et sans trembler, il

faut disposer ses doigts de la maniere suivante : le pouce de la

main gauche en travers de la branche gauche et de la tige gra-

duee, tandis que les autres doigts etendus atteignent facilement

le dessous de la branche droite. Du pouce et de I'index droits,

amener la branche droite jusqu'au point millimetrique trouve

precedemment, et tourner la vis d'arret situee au verso du trait-

index. Dans ce pointage, les quatre doigts etendus de la main

gauche servent d'appui et previennent les oscillations qui ne

manqueraient pas de se produire si la droite agissait isolement.

Avoir bien soin d'arreter le compas juste vis-a-vis du trait-index,

et non a cote, a un demi-millimetre en dessus ou en dessous.

3' temps.— Le compas une fois fixe a I'ouverture voulue, il

faut le ramener sur la racine du nez du sujet et recommencer
le mouvement de va-et-vient eft'ectue au premier temps.

Pour ces derniers mouvements , l'operateur verifie 1'exactitude

de la mesure obtenue et cherche en oscillant de-ci , de-la , si une

petite bosse osseuse situee a droite ou a gauche du plan median,

et pouvant modifier la longueur trouvee par lui , ne lui a pas

echappe au premier temps. La pointe vient-elle, dans cette ma-
noeuvre, a rencontrer une resistance, il augmente I'ouverture

du compas de i a 2 milhmetres en operant corame il a ete dit

au deuxieme temps, et recommence le troisieme temps.

Si, au contraire, la pointe ne touche nuUe part ou si le frotte-

ment sur le point maximum est presqup imperceptible, l'opera-

teur essaie une ouvertiire inferieure de 1 a 2 millimetres.

Apres quelques jours de pratique, il est rare que Ton ait
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besoin, pour arriver au chiffre exact, de plus de un ou deux

tatonnements.

Quelle que soit I'habilet^ de I'operateur, ce troisieme temps,

dit de controle, doit toujours etre elFectue.

Pour cette verification, se baser surtout sur le frottement

plus ou moins grand de la pointe sur le cuir chevelu. La pointe

gauche reposant bien , c'est-a-dire entrant bien dans la concavite

de la racine du nez, la droite doit toucher la peau de la tete.

Mais il ne faut pas avoir besoin
,
pour passer sur le point maxi-

mum, d'exercer la moindre pression sur les branches, qui sont

malheureusement toujours assez flexibles pour se prater a un

certain degre de redressement. Si le cas venait a se produire,

il serait I'indice assure d'une mesure trop petite de i a 2 milli-

metres.

Quand le compas est fixe a la longueur exacte , le frottement

est tel , qu'il devient nul avec un seul millimetre en plus , et dur

avec un seul millimetre en moins.

Bien plus, il arrive quelquefois, surtout chez les sujets mai-

gres, que la pointe est jugee trop serree a tel millimetre et trop

lache au millimetre suivant. C'est qu'alors la longueur reelle

tombe plus ou moins exactement au milieu des deux millimetres

contigas. L'emploi des fractions de millimetre etant inutile,

foperateur dictera en pareille occurrence le chiffre qui lui sem-

blera, pour chaque cas particulier, le plus pres de la verite.

Approximation. — Des prescriptions precedentes, nous de-

vons conclure que la mensuration de la longueur de la tete est

susceptible d'etre relevee a un demi-millimetre pres, quoique

la mention du demi-millimetre n'y soit jamais faite.

En exceptant le cas ou I'indication vraie tomberait a peu pres

juste entre deux graduations millimetric[ues , on doit admettre

qu'il y a commencement d'erreur de la part de foperateur

lorsque fecart entre deux longueurs de tete relevees sur ie

meme sujet s'eleve a 1 millimetre, et faute lourde lorsque cette

difference atteint 2 millimetres.
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MENSURATION ])E LA LARGEUR DE LA TETE.

DUMETRE TRANSYEKSAL.

i" lemps. — Le sujet etant assis comme pour la mensu-

ration de la longueur, il faut se placer derriere lui. Tenir les

branches du compas a peu de distance des extremites et les

placer d'abord sur I'attache superieure de chaque oreille, et, de

la, les elever, puis les rabaisser verticalement a traversla cheve-

lure du sujet. Comme il a ete dit pour la longueur, I'operateur,

les yeux fixes sur la graduation , apprecie le mouvement d'aug-

mentation, bientot suivi de diminution non interrompue a me-

sure que les pointes du compas s'approchent du sommet de la

tete. Redescendant, il voit aussitot le mouvement d'accroisse-

ment reprendre, pour diminuer ensuite, et il cherche a deter-

miner la position des deux points gen^ralement symetriques

ou la diminution recommence. Ces deux points ne sont pas

necessairement ceux du maximum de largeur; mais ils sont

gen^ralement situes, a peu de chose pres, sur le meme plan

horizontal que le diametre cherche.

Aussi I'operateur, ayant atteint ce plan horizontal, n'a-t-il

plus qua faire osciller lentement son compas une ou deux fois

d'arriere en avant et d'avant en arriere, pour etre a m^me de

s'arreter sur le maximum et de lire la graduation.

2" temps. — Le deuxieme temps de la mensuration de la lar-

geur a le meme but que le temps correspondant de la longueur,

c'est-a-dire de fixer le compas a la mensuration trouvee par le

moyen de la vis d'arret (voir la figure 6 ci-contre).

3' temps. — Dans le troisieme temps, le compas etant pointe

a la largeur trouvee , I'operateur s'assure si I'ouverture n'est ni

trop large, ni trop etroite. II est tres important que, pendant

toute cette verification, le sujet soit assis carrement et que, de

son cote, I'operateur ait le corps d'aplomb et les coudes libres

et symetriquement leves, afin que les deux pointes du compas
avancent bien du meme mouvement.



Fig. fi. — Mensuration de ia largeur de la tele.



Fig. 7. — Mensuration du diametre bizygomatique.



29

MENSURATION DU DIAMETRE RIZYGOMATIQTJE.

II faut naturellement suivre les precautions generales deja

indiquees pour les diametres cephaliques.

i"" temps. — Le sujet etant assis sur un tabouret, lui faire

ecarter les jambes et se placer devant lui, le plus pres possible,

les talons reunis, les pieds en equerre, le corps d'aplomb, de

fagon a avoir symetriquement I'usage des coudes.

Tenir les branches du compas pres des pointes et les placer

symetriquement a peu de distance des tragus. S'eloigner du

tragus en faisant osciller I'instrument de haut en bas et d'avant

en arriere, tout en ayant soin d'en maintenir les extremites sur

un meme plan horizontal, et suivre sur la graduation les va-

riations de I'index. Comme pour les mensurations precedentes

,

Tobservateur apprecie le chiffre qui lui parait correspondre au

maximum d'ecartement (voir fig. 7 ci-contre).

2^ temps. — Fixer les branches du compas au chilFre trouve.

3' temps. — Replacer les pointes du compas sur les zygomes,

et s'assurer par des oscillations tantot verticales et tantot hori-

zontales bien symetriques que I'ouverture du compas est con-

venable, ce qu'on reconnait au frottement des pointes, les-

quelles doivent plisser legerement la peau.

Approximation.— Le plus ou moins d'epaisseur de la couchc

graisseuse recouvrant les zygomes empeche d'atteindre le degre

de precision exigible pour la mensuration des diametres ce-

phaliques. Nous evaluons I'approximation de la mensuration

bizygomatique a 1 millimetre en plus ou en moins.

Le diametre bizygomatique donne lieu a diflferentes compa-

raisons. Par abreviation, je donne le nom :
1" d'indice parielo-

zygomicjue au rapport de la bizygomie a la largeur de la tete

;

2" d'indice longitudino-zygomi(jue au rapport de la bizygomie a

la longueur de la tete; 3° dlndice rectangiilaire au rapport de

la hauteur auriculo-bregmatique a la bizygomie.
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MENSURATION DE LA LONGUEUR DE L'OREILLE DROITE.

La mensuration des diametres de I'oreille se prend avec un

petit compas a glissiere.

Position du sajet. — Le sujet ayant la figure bien eclairee,

lui faire incliner legerement la t^te a gauche et en arriere, de

fa^on que I'oreille se presente bien et que I'extremite inferieure

de la tige des compas ne puisse se buter contre I'epaule , ce qui

pourrait se produire si la tete conservait sa position normale.

1"' temps. — De la main droite, saisir le compas special par

I'extremite inferieure de la tige, la branche fixe en haut, en

plaquer le cote non gradue contre la joue parallelement a la

ligne d'attache de foreille avec la joue, mais a une distance

d'environ un demi-centimetre en avant, les branches larges,

dites a palettes, reposant contre le crane et etant dirigees vers

le derriere de la tete.

2^ temps.— De la main gauche , immobiliser la branche fixe

du compas en prenant pour point d'appui le haut de la tete du

sujet, le pouce gauche legerement allonge appuyant fortement

sur le bouton de cette branche de faqon quelle touche sans

deprimer le bord superieur de I'oreille, et en meme temps

pousser lentement la branche mobile, au moyen du pouce

droit, jusqu'a I'eflfleurement avec le point extreme du lobe de

I'oreille (voir la figure 8 ci-contre). Dans ce mouvement, qui

demande une grande surete de main, appuyer de preference

]e pouce droit sur le poussoir place sur le meme cote que les

grandes branches.

3' temps. — Lire findication de findex apres avoir jete un

dernier coup d'oeil sur la position des deux branches.

Nous ne saurions trop insister sur le soin qu'il faut apporter

a cette operation .pour ne pas deprimer soit la peau de I'ourlet

superieur, soit le lobe de I'oreille , ce qui pourrait occasionner

tres facilement une difference de plusieurs millimetres. L'ap-

proximation n'est, du reste, qu'a deux millimetres pres.



Fig. 8. — Mensural ion de la longueur cle I'oreiHe droite.
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MENSURATION DE LA LARGEUR DE L'OREILLE DROITE.

La largeur de I'oreille est relevee aussitot apres la longueur,

au moyen du meme compas, sans faire subir de changement

de position au sujet.

Cette mensuration necessite quelques explications a cause du

changement de main qu'il necessite. La tige de I'instrument

passe de la main droite dans la main gauche, et, contrairement

a ce qui se presente pour toutes les autres mensurations (celle

de la coudee exceptee), c'est le pouce de la main gauche qui

est charge de pousser la branche mobile , tandis que celui de la

main droite immobilise la mortaise de la branche fixe contre

I'oreille. Ainsi, tandis que, pour la mensuration de la longueur

de I'oreille, c'est la main gauche qui prend son point fixe sur

le sommet de la tete, pour celle de la largeur, c'est la droite

qui s'appuie sur le haut du front.

i" temps.— Saisir la tige de I'instrument de la main gauche

,

la placer horizontalement a environ un demi-centimetre au-

dessus du bord superieur de I'oreille , de faqon que la branche

fixe etroite soit tournee inferieurement et vienne s'appuyer

en avant du tragus contre la partie cartilagineuse du conduit

auditif
, parallelement a la direction de la ligne de fusion avec

la joue.

La branche fixe et etroite etant correctement placee, I'im-

mobihser au moyen d'une pression exercee par I'extremite du
pouce de la main droite, tandis que les autres doigts etendus

viennent prendre leur point d'appui sur le haut du front.

De la main gauche, eloigner la tige graduee du crane en

proportion de I'ecartement de I'oreille, jusqu'a ce que la

branche mobile puisse etre amende vis-a-vis de la bordure pos-

terieure.

Nous avons vu que, durant ce mouvement, la branche fixe

servant de pivot devait etre maintenue fortement contre I'oreille
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au moyen du pouce de la main droite dont les autres doigts

prennent un point d'appui sur le haut du front.

2' temps. — Pousser lentement la Lranche mobile au moyen
du pouce gauche, jusqu'a effleurement avec le Lord post^rieur

de I'ourlet. Lire et dieter les chiffres de la graduation avant de

retirer I'instrument.

Cette mensuration est encore plus difficile que celle de la

longueur de I'oreille. Aux complications provenant de la mol-

lesse de I'organe s'ajoute celle de bien diriger I'appareil dans

le mouvement de conversion qu'on doit effectuer en prenant

comme pivot la ligne id^ale de I'attache de I'oreille qui passe

en avant du conduit auditif. La difficulte de determiner rigou-

reusement I'emplacement de cette ligne ideale, point de depart

de la mensuration, vient encore augmenter I'inexactitude du

resultat.

Approximation. — Rien d'etonnant, en consequence, a ce

que I'ecart entre deux mensurations prises tant pour la lon-

gueur que pour la largeur de I'oreille puisse s'elever a 2 milli-

metres sans etre qualifie d'erreur. II n'y a faute proprement

dite que pour une divergence d'au moins 3 millimetres.

NoTA. Par abi'eviation , M. Chervin donne le nom d'indice

otolicjiie au rapport de la longueur a la largeur de I'oreille.

A>TMBOPOLOGIE METRIQUE. ^

iiH'niMEniL



iff ,t..^^4iii!i^i^.

Fig. g. — Mensuration de la coudee gauche.
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MENSURATION DE LA COUDEE GAUCHE.

L'operateur dispose prealablement le compas ouvert au

maximum sur une table, la Lranche fixe a droite, la tige gra-

duee tournee de son cote parallelement au Lord de la table.

Position du sujet. — Ges dispositions prises, il invite le sujet

a mettre son avant-bras entre les branches du compas , de telle

faqon que I'extremite du medius, sa premiere jointure, le mi-

lieu du poignet et I'extremite saillante du coude soient disposes

en une ligne droite parallele au bord de la table (voir fig. 9).

l"' temps. — Immobilisant alors le poignet de son sujet en

le maintenant de la main gauche, l'operateur lui commande
d'avancer I'epaule en portant le corps en avant, et dir-ige au

besoin ce mouvement au moyen de la main droite jusqu'a ce

que le bras de son sujet soit amene a former, par rapport a

I'avant-bras, un angle aigu. Mais il est rare que ce mouvement

d'avancer I'epaule ne derange pas la rectitude de la position qui

vient d'etre prise. Le coude notamment, entraine par I'epaule,

se souleve quelque pen de la table. Aussi l'operateur doit-il

presque toujours rabaisser et, en general, retablir les positions.

2' temps. — Deplacer sans brusquerie le compas de droite

a gauche parallelement a I'arete de la table, jusqu'a ce que

la branche fixe vienne buter contre I'extremite cubitale de la

coudee. Descendre ensuite la branche mobile de la main

gauche jusqu'a pression de I'extremite digitale.

3' temps.— Aplatir le dos de la main du sujet, notamment a

la hauteur du poignet, au moyen de la main droite placee ainsi

quelle est representee sur le haut de la figure ci-contre.

Puis l'operateur, les yeux fixes sur la graduation, abandonne

un instant le curseur a lui-meme, afin qu'il puisse revenir en

arri^re si la pression contre les doigts a ete trop forte.

Et alors seulement, si la position continue a rester correcte,

il enregistre I'indication de I'appareil.

3.
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MENSURATION DES DOIGTS MEDIUS ET lURICULAIRE GAUCHES.

L'indication qu'il s'agit de relever est : i° la longueur du doigt

medius de la main gauche, de son extremite a 1'articulation

metacarpienne, le doigt etant plie dequerre par rapport au

dos de la main. Cette mesure s'eifectue au moyen des petites

branches du compas a glissiere (voir la figure lo ci-contre).

Position dn sujet. — Caler obliquement sur sa poitrine I'ex-

tremite de la grande branche fixe du compas-glissiere. Se

placer vis-a-vis du sujet, lui saisir de la main gauche le me-

dius gauche et le mettre sur le dos du compas-glissiere, en

veillant a ce que le bout du medius du sujet repose bien contre

la petite branche fixe et que ses autres doigts ne soient pas

replies, mais depassent la tige de chaque cote, ce qui facilite

beaucoup fexecution des mouvements suivants :

i""" temps. — Assujettir le medius du sujet sur la tige, en

plaqant ses doigts, savoir : le pouce gauche de foperateur

appuyant sur la troisieme jointure du medius du sujet, pour

en maintenir fadherence contre la tige et I'empecher de se

plier en dehors, tandis que ses autres doigts exercent une

pression sur le poignet du sujet de fagon a plier la main de

ce dernier en equerre et a forcer fextremite du medius a se

buter contre le talon de la petite branche. De la main droite,

soutenir la tige un peu au-dessus du curseur, de fagon a etre

a meme de pousser ce dernier de i a 2 centimetres.

2" temps. — Effectuer un quart de tour sur soi-meme, tout

en maintenant et en amenant avec soi la main du sujet, auquel

on recommande en meme temps de ne pas bouger.

3" temps.— Faire descendre d'un mouvement un peu sec le

curseur dirige par la main droite, exercer une legere pression

et lire la graduation avant d'abandonner la main du sujet.

2" Proceder de la meme fagon pour fauriculaire.

NoTA. Par abreviation, M. Chervin donne le nom d'indice

digital au rapport du medius a fauriculaire.



Fig, 10. — Mensuration du medius gauclie.
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MENSURATION »E LA LONGUEUR DU PIED GAUCHE.

II faut prealablement tracer sur le tabouret ou sur la cantine

de campagne le dessin de la plante d'un pied gauche, de fa<jon

a indiquer au sujet la place precise ou il doit poser le sien.

Position du sujet. — Faire prendre au sujet la position in-

diquee par la figure 1 1, ci-contre. Pour y arriver facilement,

proceder en suivant minutieusement les indications suivantes :

Disjaoser le tabouret a une distance d'un point d'appui quel-

conque calculee proportionnellement a la taille du sujet, puis

commander : i° Mettez le pied gauche sur le dessin; 2" Pen-

chez le corps en avant et mettez la main droite sur cet appui;

3° Montez sur le tabouret d'une seule jambe.

Cette position a pour but de forcer le poids du corps a re-

poser entierement sur le pied gauche. En faisant appuyer la

main droite sur un point d'appui, I'operateur amene le sujet a

pencher le corps en avant et a deplacer son centre de gravite

dans le meme sens. La consequence de ce mouvement est

d'obliger automatiquement les doigts de pied a s'etendre.

1"' temps.— Apres avoir verifie la position normale du corps,

du pied et, en particulier, du gros orteil, placer le compas a

glissiere bien carrement de faqon que le derriere du talon du
sujet soit exactement applique avec pression contre la branche

fixe de I'instrument, et que le cote interne du talon et de farti-

culation du gros orteil touche a la tige.

2' temps. — Descendre la branche mobile, sans brusquerie,

jusqu'au contact avec le gros orteil. Exercer une pression avec

le pouce droit sur la premiere et la deuxieme articulation de

forteil, si Ton a lieu de craindre que la poussee trop violem-

ment exercee par la branche mobile n'ait plie forteil.

3" temps. — Avant de lire, replacer et resserrer tres legere-

ment I'instrument que le mouvement de flexion du genou a pu
deranger, et inscrire fmalement le chiffre indique.



Fig. 11. — Mensuration de la longueur du pied gauche.
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MENSURATION DE LA LARGEUR DU PIED GAUCHE.

Cette mesure se prend naturellement apres celle de la lon-

gueur et avec le meme compas a glissiere.

i"" temps. — La longueur clu pied etant notee et sans que le

sujet ait quitte la position qu'il avait prise pour cette mensura-

tion , on deplace le compas a glissiere et on le pose de fagon

que la branche fixe vienne s'appuyer an metatarse parallele-

raent au bord interne du pied.

Dans cette position, la branche fixe est a la place occupee

par la tige graduee dans la mensuration de la longueur du

pied.

2" temps. — On pousse alors le curseur jusqu'a ce qu'il ren-

contre le bord externe du metatarse.

3" temps. — Comme il s'agit dune mesure maxima, on

imprime au compas une legere trepidation avant de lire la

graduation.

La largeur et la longueur du pied sont exprimees en milli-

metres.

NoTA. Par abreviation, M. Chervin donne le nom dCincUce

podalicjiw au rapport de la longueur a la largeur du pied.



Ill

CLASSIFICATION ANTHROPOMl^TRIQUE

DES FICHES D'OBSERVATIONS.

Une premiere preoccupation s'impose. Comment faut-il

classer les fiches anthropometriques , afin de les retrouver

lorsqn'on en aura besoin pour un renseignement quelconque?

On pourrait les classer par groupes ethniques.

On pourrait encore les classer suivant leur numero d'in-

scription. Mais si, unjour, d'autres voyageurs nous apportaient

ou nous communiquaient, en copie, d'autres fiches numerotees

suivant leurs registres personnels d'inscription , nous ne sau-

rions plus ou les placer. Nous serions obliges de leur donner

une nouvelle numerotation, ce qui entrainerait fatalement une

confusion avec la numerotation de nos obligeants correspon-

dants.

II est plus logique de suivre la classification anthropome-

trique, si ingenieuse, adoptee dans le service de M. A.Bertillon.

Non seulement elle permet de retrouver instantanemeiit, entre

cent mille, la fiche d'un individu dont on connait les mensu-

rations anthropometriques, avec la meme lacilite qu'ontrouve

dans le dictionnaire le plusvolumineux le mot dont on connait

forthographe. Mais encore , chose plus importante pour nous , elle

permet de laisser constamment ouverte notre classification, sans

rien changer a la numeration adoptee par nous ou par d'autres

voyageurs pour des fiches donnees ou copiees dans d'autres

collections.

Voici comment on procede : on commence par se servir des

mensurations cephaliques , et Ton fait trois premieres categories

avec les longueurs de tete qu'on repartit en petites, moyennes

et grandes longueurs de tete. Puis on divise ces longueurs de tete

suivant les largeurs de tete, ensuite suivant les zygomes. II est le
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plus souvent inutile d'aller plus loin. Mais rien n'est plus

facile de continuer par la hauteur de la tete, le pied, le me-

dius, la coudee, etc., pour arriver a des subdivisions tres

nombreuses permettant d'avoir seulement a chercher, entre

un tres petit nombre de fiches, celle qui est necessaire. La

seule regie a suivre pour la formation de ces categories, pe^iVes,

moyennes, grandes, c'est que les limites numeriques de la cate-

gorie moyenne soient plus etroites que celles des categories

j)etite ou (jrande. La repartition de la courbe binomiale montre

que, pour realiser cette condition d'une faqon generale, les

limites de la categorie mediane ne doivent s'ecarter, en dessus et

en dessous de la moyenne arithmetique
,
que d'une valeur egale

aux63 centiemesdel'erreurprobable oudemi-ecartde la moitie

des cas. II va de soi que la moyenne arithmetique de chaque

mensuration varie suivant Tembranchement (petit, moyen,

grand) des mensurations precedentes. C'est ainsi que, quand

on passe de I'elimination par la largeur de la tete a 1'elimination

par le zygome, la moyenne arithmetique du zygome des indi-

vidus dotes de pedtes largeurs de tete sera notablement infe-

rieure a la valeur similaire observee chez les sujets a (jrandes

largeurs de tete, etc.

MoTA. Pour I'application , voir Anlhropolocjie bolivienne, t. II, p. 62.
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ANALYSE DES MENSURATIONS.

Dans I'etude detaillee de la mise en valeurdes mensurations

recueillies comme il a ete dit, il ne faut pas se borner a donner

les resultats, c'est-a-dire les indices centesimaiix. 11 faut, au

contraire, mettre chaque fois sous les yeux du lecteur tousles

elements du probleme, en meme temps qu'on en donne la

solution. Ajoutons que, dans les resumes places a la suite de

chaque etude d'un point particulier, il faut toujours avoir le

soin de faire la double comparaison des nombres absolus entre

eux et celle des indices entre eux. La chose est d'autant plus

necessaire, lorsqu'il s'agit de populations tres voisines, qu'on

a le devoir de s'efforcer, par des etudes multiples, de deter-

miner les points communs et les points dissemblables pour

degager, si possible, I'originalite ou la ressemblance de chacun

de ces peuples. II en resulte des rapprochements de chilfres

eminemment suggestifs.

II faut d'abord preparer un tableau numerique , dans lequel

les observations individuelles sont ordonnees suivant I'ordre

croissant des indices en faisant preceder chaque indice des

chiffres absolus qui ont servi a les etablir. On fait ensuite une

classification de ces indices suivant les categories generalement

admises dans la science, comme pour les indices cephaliques,

par exemple. Lorsqu'il ne s'agit pas de rapports aussi classiques

que les precedents et ne possedant pas de groupements conven-

tionnels , il faut se borner a trois categories de faits : grands

,

moyens, petits, en divisant par trois la difference des indices

maximum et minimum; les indices exceptionnels etant mis a

part, bien entendu. On constitue ainsi des groupes a inter-
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valles sensiblement egaux; le nombre des indices composant

chacune de ces categories indique la frequence observee du

groupement. Cela diminue, dans une certaine mesure, les

incom^enients de I'emploi trop exclusif de I'indice applique a

un seul cas qui pousse peut-etre un pen trop loin I'individua-

lisme des faits. Ce qu'on doit rechercher, au contraire, c'est

de grouper les observations sensiblement voisines pour en

tirer, si possible, un enseignement concluant sous forme d'un

indice de groupement.

Ce procede, employe depuis longtemps par M. Chervin dans

le classement methodique des moyennes proportionnelles

,

donne toujours de bons resultats. Neanmoins, quels que soient

le soin et la conscience qu'on y apporte, il presente I'inconve-

nient inherent a tous les classements faits par I'operateur : ils

peuvent paraitre arbitraires. II n'en est pas de meme du tableau

graphique dont il va etre parle maintenant.

On dresse, ensuite, un tableau graphique montrant la repar-

tition des chiflFres absolus pour chaque cas, ce qui permet

de voir d'un coup d'oeil comment se repartissent les faits en

dehors de tous rapports centesimaux et en dehors de toute

tentative de classification de la part de I'observateur. Ces deux

exposes se corapletent mutuellement.

Enfm ajoutons qu'il est bon de diviser chacune des dimen-

sions de ces tableaux graphiques en trois zones. Si les faits

etaient egalement repartis, il y aurait 1/9, soit 1 1 p. 100 des

faits dans chacun des petits rectangles ainsi formes. Or, dans

la pratique, on voit qu'il n'en est rien, et la difference dans la

proportion des rectangles montre de quelle maniere se fait

la distribution des observations.

On ne peut s'empecher de constater que les indices ne nous

donnent qu'une impression morphologique : celle du rapport

entre deux dimensions donnees. Mais on sait que le meme
rapport centesimal peut etre obtenu par des elements numeri-

ques absolus bien diH'erents et auxquels on ne saurait, malgr^

tout, denier toute espece de role dans le probleme.
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C'est ainsi, par exemple, que Imdice cephalique 76 peut

etre attribue a une serie considerable de tetes; je me bornerai

a prendre une dizaine de cas presentant les dimensions sui-

vantes :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Longueur.... i64. 168 172 176 180 iSli 188 192 196 200

Largeur 128 126 129 iSa i35 : 38 i/u i^li iltj i5o

On remarquera que, tandis que les chifFres absolus des

longueurs croissent de 4 en 4 millimetres, ceux des largeurs

n'augmentent que de 3 en 3. Les chiffres absolus de toutes

les dimensions citees plus haut sont done dans le rapport de

3 a 4, c'est-a-dire de 76 a 100 : d'ou I'indice de 75. Mais, etant

donnee la multiplicite des nombres qui peuvent fournir ce

rapport malgre des divergences considerables dans les chifFres

absolus, il y a la quelque chose qui ne donne pas completement

satisfaction a I'esprit de I'anthropologiste , et il ne peut, en effet,

lui etre indifferent qu'un homme ait 16/i ou 200 millimetres

de longueur de tete. On voit que la precision rigoureuse de

I'indice est en realite un peu vaine , car elle ne s'applique qu a

un des elements du probleme , et qu'il y en a beaucoup d'autres

qu'il ignorera toujours tant qu'il laissera de cote les nombres

absolus. Pour etre bon anthropologiste , il faut etre aussi bon

statisticien , car la statistique, a dit excellemment M. Alfred

de Foville '^\ « c'est le chiffre mis avec toutes ses ressources

au service de 1'observation et du raisonnement. La fonction

du statisticien consiste done dans I'analyse numerique, dans

I'enregistrement numerique, dans I'analyse et I'elaboration nu-

merique des faits »

.

Ce n'est pas qu'il faille proscrire les indices et les rapports

qu'ils expriment. Mais ils re(joivent certainement un eclair-

cissement indispensable lorsqu'ils sont accompagnes des ele-

ments numeriques absolus qui ont servi a I'etabhssement du

rapport, et que cet eclaircissement est encore plus grand et

C La statistique, les statislicieiis et leur Institat international (revue politique et parle-

meutaire, lo novembre 1905, p. 325).
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plus net avec un tableau graphique indiquant uniquement

les chilTres absolus sans relations centesimales. De plus, les

groupements des observations les plus frequentes et la disper-

sion des cas exceptionnels sautent mieux aux yeux et permet-

tent de juger rapidement et surement du degre d'homogeneite

ethnique du groupe observe.

C'est dans cette pensee qu'il faut etablir le double tableau

numerique et graphique indispensable (voir page ^9) pour

chaque comparaison morphologique'^'. II nous fournira des

reflexions dont on appreciera I'interet.

Au surplus, il est facile de mettre I'indice en evidence en

meme temps que les deux dimensions qui ont servi a I'etablir.

A titre d'exemple, nous donnons, fig. 1 2 , le trace graphique

muet des indices cephaliques qu'on trouvera au complet (nom-

bres absolus et indices) a la fig. i3. Les dimensions relative-

ment petites des intervalles adoptes pour cet abaque pourraient

faire croire que ces lignes sont paralleles et equidistantes. II

n'en est rien, ainsi du reste qu'on pourra'le voir a la droite du

graphique, pour les plus faibles indices.

Rappelons, en elTet, que I'indice cephalique est le rapport

pour cent entre le diametre transverse et le diametre antero-

posterieur de la tete. Si done

Ion porte sur deux axes per-

pendiculaires ox et oy des

longueurs representant, a une

echelle de reduction conve-

nable , les deux dimensions des

deux diametres cephaliques,

on voit que le point d'inter-

section A des paralleles aux
axes menees par ces points peut etre considere comme repre-

sentant la tete observee. L'indice cephalique sera le rapport
OC 1 . AB
0J5X 100 ou rtien q^x 100.

''' Voir Anthropologie holivienne, par le D' Cliervin, t. II, p. 72 et suivantes.

c
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Le rapport q^ est ce que les mathematiciens appellent la

tangente trigonometricjue de Tangle AOB qui peut done servir a

caracteriser I'indice cephalique.

On peut remarquer que
,
pour tous les points de la droite OA

,

Tangle AOB est constant, et, par suite, le rapport ^ Test egale-

ment ainsi que I'indice cephalique. Les droites d'indice cepha-

lique constant sont done les hypothenuses de triangles rectan-

gles ayant pour cotes les dimensions cephaliques considerees.

TABLE EN DEGRES ET MINUTES DES ANGLES CORRESPONDANT AUX INDICES.

en
a

Q
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Obsenations. — Ce tableau graphique groupe a I'inlersection des lignes verticales et horizon-

tales correspondantes les nomircs absolus de 186 mensurations des diametres cephaliques faites

sur les Indiens (Bolivie). U presente en outre les lignes des indices (liignes transvcrsales).

LONGUEUR DE LA TETE - EN M/M -

1 I i i ifs;

'

Fig. 10.

Si nous considerons les indices, nous voyons que les dimensions les plus differentes, en

nombres absolus, presentent des indices identiques. Deux Aymaras en fournissent un exemple,

entre plusieurs : I'un a i48 m/m. de largeur et 171 m/m. de longueur avec I'indice 86; I'autre

a i63 m/m. de largeur et 189 m/m. de longueur avec I'indice 86, ce qui fait une difference

de i5 m/m. dans les largeurs de tete et de 18 m/m. dans les longueurs, sans changement dans

I'indice. Ce sont la des differences qui ne peuvent laisser indifferent tout anthropologiste serieux.

Elles disparaissent cependant dans I'indice, tandis que le tableau graphique construit avec les

nombres absolus les monlre clairement et facilement a tons les yeux. C'est la une preuve de

I'indispensable eclaircissement apporte parle graphique a la notion un peu vague et insuffisante

de I'indice.

ANTHROPOLOGIE METRIQDB.
IMPIMBIEniE NATIOKALE.
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NOTE SUR LA GOURDE RINOMIALE.

(THEORIE ET APPLICATION.)

Lorsqu'on se trouve en presence d'une serie d'observations d'un meme

phenomene, par exempie une s6rie de mensurations anthropologiques , on

se contente souvent de les serier par grandeur croissante, d'en calculer la

moyenne arithmetique et les vaieurs extremes, pour les comparer a celles

deduites d'une s6rie d'autres observations de m^me nature.

L'unit^ de sdriation qui semble le plus commode est alors le centimetre ou

le millimetre seion les cas , mais il est facile de voir que cette unit6 est abso-

lument arbitraire et n'a aucun rapport avec la marche reelle du phenomene

dont on veut 6tudier les variations.

Cette maniere de proc6der ne peut done amener aucune conclusion rela-

tive k la constitution naturelle ou anormale du groupe d'observations envi-

sag^es et ne permet aucune comparaison utile avec d'autres series d'observa-

tions du meme genre.

Or Gauss puis Quetelet ont demontre (jue les groupements de tous les

faits naturels qui sont dus h un melange infini de causes agissant au

hasard, sans qu'il y ait predominance des unes sur les autres, obdissent a la

meme loi immuable de repartition et qu'il est possible de determiner a

I'avance
,
par le calcul , le nombre probable des cas de chaque espece.

Cette loi, qui a recu de nombreuses applications pratiques, est depuis

longtemps connue des math^maticiens; elle est representee soit par la

conrbe de probability des errears ou courbe binomiale (fig. -i/i), soit par des

tables de calcul. Elle derive de la double condition que les variations du

phenomene ^tudie soient dues au pur hasard et que le nombre d'observations

soit infini ou tout au moins tres grand.

Quetelet a montre que cette loi de repartition thdorique se rdalise avec

une precision extreme pour les mensurations anthropologiques , notamment

pour les hauteurs de taille d'un tres grand nombre d'individus appartenant

a une meme race : groupement homog^ne ou Ton peut admettre que les dif-

ferentes causes modificatrices ont agi au hasard. Tandis que, si Ton a affaire

a un melange arbitraire de sujets d'origines differentes , la distribution des

cas presente de notables irregularites et ne semble plus obeir a aucune loi.

Voici I'expose du procedd pratique pour cqnstruire et interpreter : i" la



NOTE SUR LA COURBE BINOMIALE. 51

courbe dc probability theorique, et 2° la courbe particuliere relative k un
certain nombre d'observations d'un meme ph^nomene et cpi'il s'agit de com-
parer au diagramme theorique.

i" Construction de la coarhe de probability theorique oa courbe binomiale. —
Supposons une s6rie d'un nombre tres grand d'observations d'un memo phe-

nomene, par exemple 1 million de hauteurs de taille. Determinons la

moyenne arithmetique generals par le precede ordinaire M=— , en divisant

la sornme totale 2T des hauteurs T de taille par le nombre N des cas. On
appelle ^cart d'une observation la diU'erence qui existe entre sa valeur et

celle de la moyenne arithmetique. Cette difference ou ^cart peut etre po-

sitive ou negative suivant que la valeur de i'observation est superietire ou

inferieure a la moyenne. Chaque observation ou chaque groupe d'observa-

tions devra etre d^fini , non pas par sa valeur absolue , mais par son ^cart

de la moyenne arithmetique. Aulieu de dire " taille de 1 m. 60 », on dira

"taille d'ecart— 5» (en admettant que la moyenne arithmetique soit de

1 m. 65) ; au lieu de dire « taille 1 m. 68 » , on dira « taille d'ecart + 3 » , et

ainsi de suite.

Chaque observation ou groupe d'observations pr^sente une probabilitd

d^terminee. On appelle ainsi le rapport du nombre des cas de ce groupe

au nombre total des observations. La courbe binomiale va nous indiquer

quelle serait la probability ih^ricjue de rencontrer dans la masse totale des

observations telle observation ou groupe d'observations dont on connait

I'icart; ou en d'autres termes, le nombre de cas, sur 10,000, par exemple,

correspondant a telle ou telle valeur d'ecart qu'il nous plaira de choisir.

On a done bien la une determination parfaite de la repartition des cas ou

groupe de cas, selon leur ^cail de la moyenne arithmetique. Et cela d'une

maniere gen^rale et universelle , car cette loi de repartition s'applique ci tons

les phenomenes dont le hasard seul dirige les variations. C'est pour cela

qu'on I'a quelquefois appelee la loi da hasard. Pour faciliter les calculs, au

lieu de considerer, comme nous venons de le faire, les valeurs absolues des

hearts , nous les rapporterons tous a un ecart particulier appel^ icart probable

ou icart de la moitii des cas.

La formule theorique montre que le nombre des cas qui s'ecartent egale-

ment de la moyenne dans un sens ou dans I'autre est le meme; par exemple,

on rencontrera autant de sujets ayant une taille de 1 m. 60 (ou i m. 65 — 5)

que de sujets possedant une taille de 1 m. 70 (ou 1 m. 65 -f 5), c'est-a-dire

pr^sentant un meme 6cart± 5 de part et d'autre de la moyenne arithmetique.

Cela pose, recart de la moitie des cas sera celui qui permettra d'englober

la moitie du nombre total des observations, a egale distance dela moyenne
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arithmdtique : soit 1/4 des cas au-dessous et i/A au-dessus. Par exemple, pour

la laille en France, I'ecart probable est de Zi,5; cela veut dire que si Ton

groupe tons les sujets dont la taille presente un ecart de la moyenne moindre

que 4,5 , c'est-k-dire est comprise entre 1 m. 65 — 4,5 et 1 m. 65 + 4,5 , ou

entre i m. 6o5 et 1 m. 696 , on embrassera la moitie du nombre total des

cas, 1/4 etant fourni par les tallies inftrieures a la moyenne allant de

1 m. 6o5 a 1 m. 649, et i/4 paries tallies superieures k la moyenne allant

de 1 m. 65o a 1 m. 695.

Get ecart, qui joue un role capital dans les calculs de probabilite, est

appele aussi ^cart probable, parce qu'il y a chance egale de rencontrer ou

de ne pas rencontrer (en choisissant au hasard dans la masse des observa-

tions) un cas s'dcartant de la moyenne de moins ou de plus la valeur de cet

ecart.

Ainsi, en prenant au hasard un passant dans la rue, en France, nous

aurons une chance sur deux d'avoir affaire a un sujet de taille comprise

entre 1 m. 6o5 et 1 m. 696 , et aussi une chance sur deux que la taille du

sujet soit en dehors de ces limites.

L'ecart probable ou de la moitie des cas est done une valeur fixe, bien

defmie et facile a determiner pour chaque serie d'observations. II doit tou-

jours etre calcule au meme titre que la moyenne arithmetique.

Chaque observation ou groupe d'observations sera des lors designe non

plus par sa valeur absolue, ni meme par son 6cart de la moyenne, mais bien

par le rapport de cet 6cart a I'ecart probable. Nous designerons desormais

oe rapport par I'expression ecart relatif.

Au lieu de dire «la taille de 1 m. ^4 » , on dira cda taille d'ecart rela-

tif 2 >i, c'est-a-dire qui secarte de la moyenne de 2 fois I'ecart probable.

[1 m. 'jli = 1 m. 65-)-2 fois 4 centim. 5 (ecart probable)]. 1 m. 785 sera « la

taille d'ecart relatif 3 », puisque 1 m. 785 = 1 m. 65-1-3 fois 4 centim. 5,

et ainsi de suite avec tous les fractionnements ndcessites par le degr6 de

precision des observations. 11 est bien entendu que quand nous parlous des

tallies de 1 m. 74, etc., nous voulons dire : tallies comprises entre les limites

donnees par i'approximation de la mesure autour du nombre indique.

Les tables ci-annexees calculees au moyen de la formule de Gauss (p. 56

et 57) donnent la repartition theorique sur 10,000 cas pour toutes les

variations possibles d'ecart relatif de part et d'autre de la moyenne. Voici le

m^canisme de cette table. Les nombres de la colonne I representent fecart

relatif, c'est-a-dire le rapport de I'ecart reel a I'ecart probable. lis progressent

par centieme (0,01) jusqu'a 3,5o; k. partir de la, la progression se fait par

dixieme ou 0,10. La colonne III donne le nombre total des cas compris de-

puis la moyenne arithmdtique jusqu'a I'ecart correspondant indique colonne I.

Ainsi, en face de 0,90, colonne I, on trouve, colonne HI, 2281 ; cela veut
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dire que, si Ton groupe toutes les observations s'^cartant d'lin seul coti de la

moyenne de moins des 9/1 o (0,9) de recart probable, on trouvera 2,281 cas

sur 10,000 ou 23 p. 100 environ. Evidemment, en fnce de 1,0, colonnel,

on devra trouver aSoo, puisque nous avons affaire ici a un ecart egal k

i'^cart probable qui
,
par definition, embrasse la moitie descas, soit 2,5oocas

en dessous de la moyenne et 2,5oo en dessus, sur 1 0,000 observations.

La colonne IE donne simplement les differences des nombres successifs

de la colonne TIL Elle fournit done le nombre de cas pour une variation

d ecart de 1/100 de I'^cart probable jusqua I'ecart 3,5o, et a partir de la

pour une variation de 1/1 o , et cela a toutes les distances de la moyenne

arithm^tique ou pour toutes les valeurs de I'ecart relatif.

Parexemple, le nombre 22, colonne II, correspondant a 0,90, colonnel,

indique qu'on trouvera 22 cas sur 10,000 dont I'ecart avec la moyenne,

soit en dessous, soit en dessus, sera compris entre les 0,91 et 0,90 cen-

tiemes de I'ecart probable.

On a done ainsi la possibilite d'obtenir le nombre theorique des cas cor-

respondant a ime variation quelconque d'ecart relatif.

On demande, par exemple, combien d'individus sur 10,000 on a chance

de rencontrer possedant une taille comprise entre 1 m. yZi et 1 m. ySS,

sachant que I'ecart probable est k centim. 5 et la moyenne aritbm^tique

1 m. 65? H faut, pour trouver le resultat dans les tables, traduire ainsi la

question : Combien y a-t-il de cas compris entre les hearts relatifs 2 et 3

d'un seul cote de la moyenne?

On voit, en effet, que 1 m.y/i^i m.65-|-9 ou moyenne arithmetique

-\- 2 fois I'ecart probable et que 1 m. 785= 1 m. 65+ i3,5 ou moyenne

arithmetique+ 3 fois I'ecart probable.

La colonne III donne en face de 3, 00 : /i'785,eten face de 2,00: Zii i3.

Cela veut dire, comme nous I'avons vu, que si I'on s'^carte d'un cote ou de

I'autre de la moyenne de 3 fois I'ecart probable, on embrasse 4,785 cas

sur 10,000, tandis que le nombre total des cas s'6cartant de la moyenne

arithmetique de 2 ecarts est seulement de 4,1 1 3; la difference, soit 672,

sera done le nombre de cas compris entre 2 ecarts et 3 ecarts, c'est-a-dire

le nombre theorique de sujets possedant une taille comjDrise entre 1 m. qh

et 1 m. 785.

Pour construire la courbe representative de cette repartition , on se ser-

vira d'un papier quadrille et on tracera deux axes rectangulaires XOX, OY
(fig. i4).

Ce sont les nombres de la colonne II qui , combines avec leurs corr^s-

pondants de la colonne I, serviront a construire la courbe. Les nombres d«

la colonne I sont portes en abscisses sur XX de part et d'autre du 0; ceux

de la colonne II, en ordonnees verticnles paralleles a OY.
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On divisera done I'axe XOX k partir de et, de part et d'autre, en parties

egales au moyen d'une longueur prise arbitrairement pour unite et qui re-

presentera I'^cart probable.

Adoptons, par exemple, ie centimetre comme unit^; les divisions millime-

triques ^quivaudront a i/i o de I'ecart probable , c'est-a-dire representeront

les nombres successifs (pris dans la colonne I) 0,1; 0,2; o,3 ; 0,4 . . . jus-

qu'a 5,0 de chaque c6t^ de I'axe OY,

Sur chacune de ces divisions on ^levera des ordonn^es dont les hauteurs

seront proportionnelles aux nombres correspondants de la colonne II en

choisissant une unit6 de longueur arbitraire. Ainsi la premiere division

millim^trique a gauche ou a droite aura pour ordonnee une hauteur propor-

tionnelle a 27, nombre trouv6 colonne II en face de 0,1 colonne I; I'or-

donnee correspondant a 1 ,0 (+ 1 ) aura pour valeur 2 1 , trouve en face de 1 ,0

colonne I , et ainsi de suite. On continuera de la meme maniere jusqu'a epui-

sement de la table.

JK'-r

CONSTRUCTION
;{J

DG L * -iy

-Bt/ftBE BIMOMIALE TYPE
:''f.

, ,^^i7^l;J:;^

eCARTS ( I

'
' T—^-^^^^

RELftTIFS US -4,f. 4 -i- -3 -2,5 -2 -1,5 -J -0^ + 0, *i +1,5 +2 +2,5 +3 +J,5 +4 +4,5 +5

Pis. ill.

II sulfira , des lors , de relier les sommets de toutes les ordonnees par un

trait continu pour obtenir la figure 1 4 , dont le trac6 general est toujours

le meme , mais qui peut varier beaucoup dans sa forme , devenant plus ou

moins haute ou plus ou moins large selon le choix des unites represen-

tatives.

La courbe est th^oriquement ind^fmie dans les deux sens et symetrique

par rapport a I'ordonnde moyenne ; mais , k partir du point+ 5 , dont

I'abscisse est 6gale a 5 fois I'^cart probable, elle se rapproche tellement de

I'axe XX, qu'il devient inutile d'aller plus loin. Aussila table se termine-t-elle

£1 5,00, embrassant 9,992 cas (ou 4,996 X 2) sur 10,000, cest-a-dire la

presque totalite des cas.

II faut bien noter que le nombre des cas correspondant a une variation

d'^cart d^termin^e, par exemple 1/2 ecart (o, 5 o), est figure ici par la surface
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comprise entre la courbe et les deux ordonnc^es limitatives de la variation

d'ecart consid6re , chaque unit6 de surface repr^sentant un cas isold et la sur-

face totale de la courbe figurant le nombre total des observations.

2° Coarle particali^re relative i un pli^nomene Mtermind et comparaison de

cette courbe au diagramme theoriqae. — Lorsqu'on a etudie un phenomene
determine, on en 6tablit le diagramme en procedant comme il vient d'etre

expos6 , c'est-a-dire qu'on calcule I'ecart probable de la serie d'observations

et qu'ensuite portant en abcisses les diverses valeurs de I'ecart, on eleve des

ordonn^es de hauteurs proportionnelles aux nombres des cas relatils a cha-

cune de ces valeurs de I'ecart.

En pratique, on peut ^tre amen6 a employer les groupements les plus

divers, soit par ^cart entier, soit par 1/2, par i//i ou par 1/10 d'ecart;

quelquefois meme, pour obtenir une unite de groupement exprimee en

nombre entier de centimetres ou de millimetres, est-on oblige de recourir

a des fractions quelconques d'ecart. D'autre part, I'echelle des hauteurs

^tant arbitraire , il en r^sulterait des courbes plus ou moins hautes ou plus

ou moins larges et il deviendrait tres difficile de comparer entre elles des

statistiques portant sur des series differentes d'observations que leurs auteurs

ont pu grouper de toutes les manieres possibles.

Frappe de ces inconvenients , M. Alpbonse Bertillon a adopte la forme de

courbe representee fig. 1 k , tenant peu de place et d'une interpretation

commode, quel que soit le groupement des cas adopte. Cette forme type

se deduit imm^diatement des tables ci-annex6es. L'unite des nombres de la

colonne I, c'est-ci-dire fecart probable, sera representee sur faxe horizontal,

comme prec^demment
,
par 1 centimetre. Chaque echelon de la colonne I

qui represente le 1/1 00 de fecart probable vaudra done 1/1 o de millimetre

,

et chaque miHimetre sur faxe XX figurera le 1/1 o de fecart probable ou

10 Echelons de la colonne I. Les ordonnees correspondantes auront pour

hauteur les nombres memes de la colonne II exprim^s en millimetres.

On obtient ainsi la courbe ci-contre dont ia forme surbaissee rappelle

quelque peu le chapeau de gendarme. La base a une largeur utile de 1 o centi-

metres , de sorte que ce diagramme peut etre ais(^ment insure dans le texte

des publications.

La caracteristique de la courbe ainsi construite est que sa surface totale

est egale a mille millimkres carres; chaque millimetre carre represente done

1 cas sur 1,000 ou 10 cas sur 10,000. II s'ensuit que, si nous considerons

le groupement par 1/10 d'ecart, chaque millimetre de hauteur des petites

colonnes du diagi-amme correspondra a 1 cas sur 1,000 ou a 10 cas sur

10,000, puisque la base de la colonne est de 1 millimetre.

M. A. Bertillon prend ce groupement comme type et origine de tons les
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autres et gradue tous les diagrammes uniformement en miRimetres, car il

est tres facile avec ce dispositif d'obtenir I'echelle pour 10,000 correspondant

a un groupement quelconque par fraction d'^cart.

Supposons, par exemple, un diagramme etabli par demi-ecart probable

que nous voulons comparer au diagramme theorique. A I'echelle adoptee

pour le diagramme th^orique , un demi-ecart probable vaut 5 millimetres,

nous devons, par suite, pour construire k cette echelle un diagramme repr6-

sentatif du diagramme donn6 , espacer nos ordonnees de 5 en 5 millimetres.

Les diverses colonnes auront done 5 millimetres de base; mais si alors

nous considerons un rectangle elementaire du nouveau diagramme, ce rec-

tangle de 1 millimetre de bauteur et de 5 millimetres de base aura comme

surface 5 millimetres carres, c'est-a-dire qu'il vaudra 5 fois ie rectangle

Elementaire du diagramme theorique, lequel a i millimetre de base et

1 millimetre de hauteur, et chaque augmentation de 1 millimetre d'ordon-

nee correspondra a 5 rectangles elementaires du diagramme theorique. On

voit done que notre echelle des hauteurs , au lieu d'etre graduee en milli-

metres , comme sur le diagramme theorique , devra etre graduee de 5 en

5 millimetres. D'oii la regie suivante : apres avoir calcule I'Ecart probable

de la serie d'observations , on detenninera combien I'unite de groupement

adopte contient de dixiemes de cet 6cart. Soit
,
par exemple , une statistique

basEe sur 1 ,000 observations dont on possede seulement le groupement par

centimetre. Supposons lecart probable egal a 5 centimetres, on voit que

1 centimetre vaut les 2/10 de cet ecart, c'est-a-dire que le groupement des

observations a 6t6 realise par 2/10 d'ecart (0,2); il faudra, en consequence,

diviser la base de la courbe theorique en i/5 d'ecart, soit faire des colonnes

de 2 millimetres de largeur comprenant deux des colonnes elementaires , et

multiplier par 2 les nombres de la graduation verticale. 11 ne restera plus qu'a

transporter les chiffres du diagramme primitif sur ce nouveau dessin en les

rapportant a I'echelle ainsi modifiee. On obtiendra ainsi sans nouveaux

calculs, et imm^diatement, le diagramme de concordance cherche.

D'une mani^re generale, pour construire I'echelle des hauteurs, il

suffira de multiplier les nombres de I'echelle type inscrits a gauche de la

courbe (fig. id) 5o, 100, i5o, etc., ou leurs sous-multiples par le nombre

de dixiemes que contient la fraction d'ecart probable adoptee pour le grou-

pement, cette fraction etant mise sous la forme decimale. Ainsi I'echelle

pour 10,000 relative au groupement par 1/2 (o,5o) ecart sera, pour

chaque millimHre en Jiauteur: 5o, 100, i5o, 200, 280, 5oo, 760, en

multipliant par 5, parce que le 1/2 dcart est Egal h 5 dixiemes d'ecart.

Si Ton marche par i/k d'Ecart, il faudra multiplier par 2,5, puisque i/li

(o,25) represente 2 dixiemes 1/2 ; on aura 25, 5o, 75, 1 00. Par ecart entier

ou 1 o dixiemes , on multipliera par 1 o , etc.
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Nous esperons que ces exemples sulliront pour montrer combien il est

facile
,
grace a ce nouveau mode de representation , de transformer les dia-

grammes deja construits avec une unite arbitraire (centimetre, demi-centi-

metre, millimetre, etc.) en diagrammes bases sur la consideration delecart

probable, et de les rendre ainsi comparables a une courbe type de repar-

tition theorique.

Nous empruntons aux travaux de la Mission fran9aise en Amdrique du

Sud le diagramme suivant relatif a la taille des populations boliviennes ''',

qui a 6t6 dtabli d'apres les principes que nous venons d'exposer.

. AYWIARASETQUECHUASREUNisB

DiAGRAMME DE LA TAiuLE if

Noiiibredecas,173.j%«wc^^-!l7602 ::~

.
Ecart probable. 32 millim :';}!

- GroupBmentpardemi-ecarl.jw/. ICmil

des echelons

i.5 -U -3,5 -3 -2.5 -2 -1,5 -J -0,5 +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4

17457 ITV^ l?*83 rSOS l?Sai 1:537 1-551 17*65 ITSB* 17601 176I7 176M 176*5 17665 176BI 17697 17713 M7729

Fi;;. i/| his.

'') NoTA. Voir, pour plus d'explications , le chapitre de la taille des Aymaras et des

Quechuas dans YAnthropohgie holivienne, par le D'Chervin , t. II
, p. 332 , 338 . 348 , SAg.
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NOTE SUR UN NOUVEAU DIAPA.SON

DE TKINTES METHODIQUEMENT DEGRADEES

SUIVAINT LES COEFFICIENTS DE FREQUENCE DE LA COLRBE BINOMLALE.

On a vu que, dans les diagrammes de repartition ainsi construits (fig. 1 4),

chaque cas (sur 1,000) pent etre figure par une surface de 1 millimetre carre

,

M. A. Berdllon s'est demande si , en reduisant considerablement le cote du

carre de fagon a arriver a un point imperceptible et en faisant usage de points

tantot blancs, tantot noirs, on ne pourrait pas obtenir une echelle de teintes

conventionnelles analogue a celle employee depuis longtemps dans les tra-

vaux de statistique graphique , mais plus etendue
,
plus fondue et , en outre

,

presentant un rapport etroit avec les variations de frequence du phenomene

observe.

Le probleme a ete resolu par lui, il y a quelques annees'^', d'une maniere

si satisfaisante
,
qu'il m'a paru utile d'en faire part aux statisticiens.

L'echelle de teintes est deduite de la courbe binomiale de la maniere

suivante (fig. i5). La courbe type est supposee contenir 1,000 carres de

1 millimetre de cote , separes en deux zones symetriques , Tune a fond noir,

I'autre a fond blanc. La zone situee a gauche et qui contient 5oo carres noirs

representera les observations de valeur inferieure a la moyenne arithmetique

,

et I'autre avec 5oo carres blancs les observations de valeur sup^rieure; etl'on

sait que , si on partage la courbe en tranches verticaies , le nombre des carres

noirs ou blancs contenus dans chaque tranche donnera exactement la pro-

portion theorique (sur 1,000) des observations correspondant a la variation

d'ecart de la tranche.

Adoptons la division par demi-ecart, tracons en dessous de la courbe des

colonnes de hauteur double et distribuons regulierement les carres blancs ou

noirs de chaque colonne sur cette surface uniforme , en adoptant la disposition

en damier ou quinconce, la plus favorable a I'impression typographique et

qu'on trouve realisee dans le proc^de de gra\Tire photographique sur zinc dit

« simili )), universellement employe aujourd'hui.

II resultera de cette operation une serie de rectangles contenant des

quantites croissantes de noir et un nombre de points noirs ou blancs propor-

tionnel a la frequence theorique donni^e par la courbe binomiale. M. A. Ber-

tillon a pu arriver a transformer ces surfaces en teintes fondues , formant une

'' Les planches que nous publions ont figure a TExposition internationale de 1900.
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echelle de teintes regulierement croissantes du blanc au noir, sans changer

ie rapport du nombre de points d'un echelon a I'autre.

11 faut remarqiier d'abordque, d'apres ce mode de formation, les Lointes

sont exactement complementaires Tune de i'autre. En style photographique

,

on dirait que la serie de droite allant de + i a -|- lo est le nSgatif de la serie

de gauche allant de — i a — i o et reciproquement. II suffit done de realiser

une de ces sei'ies indifferemment pour avoir I'autre par un simple artifice de

photographie. Pour obtenir une bonne gradation des teintes, il a fallu modi-

fier legerement le rapport du noir au blanc donne par la courbe. Ainsi, dans

la partie centrale de — 5 a + 5 , la quantite de noir varie en progression

arithmetique , et aux extremites, c'est-a-dire de 4- ou — 5 a+ ou — lo, elle

varie en progression geometrique; aux points de raccord n"'-}" 5 et — 5, la

proportion du blanc au noir est exactement celle de la courbe.

FIGURATION
DE LA

COURBE BINOMIALE

AUMOYEN DE POINTS.

a!c:

NomlrE total its points : 1



5
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CARTE DE8 INDICES CEPIIALIQUES EN FliAISCE

montrant ['application do I'ichelle des leintes milhodiijuomont digradccs.

(Voir fig. 16 et 17.)

1
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On peut done dire que le nomlre des points d'une teinte est proportionnel a

lafriqaeme ihioricjue du pMnomdne reprisenti. La moyenne serait representee

par un damier parfait. produisant une teinte grise moyenne a egale distance

du blanc pur et du noir absolu, et qui serait compose de parties egales de

noir et de blanc. A partir de la , les teintes s'eclaircissent ou s'assombrissent a

proportion que le phenomene represent^ devient plus rare dans un sens ou

dans I'autre; les teintes claires s'appliquant aux observations de valeur inf6-

rieure a la moyenne, les teintes sombres aux valeurs supdrieures.

A partir des numeros + ou— 5 , on commence a distinguer les points qui

deviennent de moins en moins nombreux. C'est qu'en efFet les numeros

centraux de + 5 a — 5 orri: embrass6 deja les g/i o" des cas , et , ^ partir de la

,

le phenomene devient si exceptionnel
,
qu'on le distingue pour ainsi dire a

I'oeil nu.

En resumd, de la valeur de la teinte on conclut au degre d'excentricite du

phenomene, et, si Ton compte le nombre des points, on peut en avoir la

mesure exacte.

On a done realise ainsi une representation a la fois physique et mathema-

tique de la loi de repartition theorique.

La realisation pratique de ces teintes a 6t6 obtenue en dessinant chaque

teinte a grande 6chelle, d'apres le schema (fig. i5), et r^duisant le point

par la photogravure jusqu'a la dimension de 1/2 millimetre. On a ainsi

constitue 20 planches gravees sur zinc qui mesurent chacune 10 centimetres

sur 10 centimetres. Nous donnons ei-contre (fig. 16) une ^chelle de teintes

constituee au moyen de ces planches et reproduite en grandeur naturelle

(points de 1/2 millimetre).

On peut ainsi
,
par des d^coupages appropri^s , r6aliser facilement a grande

echelle toute espece de carte ou diagramme representatif en teintes conven-

tionnelies. Ces diagrammes, outre leur symbolisme theorique, auront le

grand avantage
,
grace a la disposition adoptee pour les points , de pouvoir

etre reproduits meme avec une forte reduction par les procedes ordinaires

de la typographic sans avoir recours a la trame americaine ou « simili » , tout

en obtenant plus de finesse et de fondu. Rien n'empeche d'ailleurs d'impri-

mer ces teintes en couleurs varices , suivant la complexite des ph^nomenes a

representer.

La rMuction maximum qu'on peut donner a ces planches est d'environ

k fois. Nous donnons (fig. ly) I'aspect de I'^chelle des teintes ainsi r^duite.

Le point devenu imperceptible mesure environ 1/8 de millimetre de

cote.

A titre d'exemple , nous donnons a la page precedente la carte des indices

cephaliques en France (fig. 18).
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I

EXPOSE THl^ORIQUE ET PRATIQUE DES PR0CED15S OPERATOIRES

DE LA PHOTOGRAPIIIE METRIQUE

(meTHODE DE M. A. BERTILLOn).

A. PORTRAITS EN BUSTE.

L'appareil special automatique de la photographie metrique

a ete etabli et combine par M. Alphonse Bertillon en viie

d'uniformiser et de regler le releve des portraits profd et face

d'une maniere si absolue, qu'il soit possible d'obtenir couram-

ment, par son emploi, deux portraits identiqiies d'un meme
individu a des epoques differentes.

Le dispositif adopte impose I'uniformite et la precision par

I'irapossibilite materielle ou se trouve I'operateur de produire

autre chose que notre type; mais, en revanche, il releve ce

modele avec une exactitude et une rapidite qu'il serait abso-

lument impossible d'atteindre avec des appareils ordinaires

du commerce. Un atelier specialement dispose n'est nullement

indispensable, et on reussit tout aussi bien en plein air.

L'appareil se compose ( fig. 1 9) :

1" De la chambi^e photographique proprement dite M, vissee

sur un pied a trois branches et a cremaillere, surmontee d'un

viseur parallelepipedique V.

Cette chambre, sans mou\ement de bascule antero-poste-

rieur, conserve forcement son axe ojDtique dans une direction

horizontale. Sa mise au point est reglee d'avance pour la reduc-

tion de i/y*"; grace a I'emploi d'un focimetre anthropometrique

special, la nettete maxima tombe tres exactement sur Tangle

externe de I'oeil

;

2" De la chaise de pose speciale G, pourvue de quatre dos-

siers mobiles D et d'un appui-tete T. Le siege de cette chaise

est traverse dans le sens de son axe median antero-posterieur
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par line forte nervure qui amene les sujets a s'asseoir d'eux-

memes bien au milieu;

3" Du socle S perce de huit trous correspondant aux pieds

de la chaise et permettant un reperage immediat des deux posi-

tions de face et de profd;

[i° Du porte-mire P muni d'une glace verticale sur laquelle

sont tracees des lignes inclinees de i5 degres.

^^^^^^P
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Dans ce but , ces derniers sont invites a se regarcler u ies yeux
dans Ies yeuX)) dans la glace etroite placee verticalomen I. dans
le porte-mire et dont le plan est parallele a I'axe optique de la

chambre photographique (P, fig. 19). Dans ces conditions, le

sujet est amene instinctivement a se j)lacer de pleine face par
rapport a la glace et, par consequent, a presenter a lobjectif

son profil absolu. Le meme resultat est obtenu pour la pose
de face au moyen cl'une petite glace placee juste au-dessus de
I'objectif.

Fig. 22. — PhoLograpliic au 1/7° obtenue direclement et qui a servi pour faire Ies epreuves

en tiemi-grandeur (Ips pages suivantes par agrandissemenL de 3 diametres 1/2.

De cette maniere, on realise rapidement le reglage exact des

poses de profll et de face. On assure egalement, jusqu'a un cer-

tain point, Tuniformite de I'attitude et meme de I'expression

physionomique du sujet, par I'attention qu'il attache naturelle-

ment a la contemplation de sa propre image reflechie dans la

glace et par la direction horizontale que prend forcement son

regard. L'immobilite indispensable durant la pose est, en outre,

grandement facilitee par ce procede.

Quoique Ies differences de port de tete puissent etre consi-



RKDUCTION 1/3 COMPTEE SUIl I,E PLA\ DE COSIPAnAISON PASSANT PAR L'ANGLE

Fig. 23. — Pedro Sandibal. Indicn Queclma de Cocliabamha (Bolivie). — Vue du profil droit.



EXTERNE DE L'OEIL DnOIT. DISTANCE A L-OnjECTIF : 2 METRES.

Fig. 2/1. — Le memo; vue (1r face.
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derees comme un caractere signaletique de I'individu, il a paru

plus important, pour la precision et la facilite des comparaisons

ou classements ulterieurs , de rendre constante I'inclinaison de

la tete des sujets, tant pour la pose de profil que pour celle

de face. Ce reglage est obtenu en pratique, sur la pose du profd,

par la consideration de la ligne dite oculo-tragienne (OT, fig. 2 5)

qui joint le haut du tragus a Tangle externe de I'oeil. Des me-

sures prises sur deux cents sujets en-

viron ont donne, comme moyenne de

Tangle de pente de cette ligne, environ

1 3 degres , avec quelques degres seule-

ment de variations individuelles. Comme
il est plus facile et moins disgracieux de

faire lever le menton a un sujet que de

le lui faire rentrer dans le cou par une

sorte de mouvement « d'engoncement «,

I'inclinaison reglementaire de la ligne

« oculo-tragienne » a ete fixee a 1 5 de-

gx'es, de faqon que tons les sujets puissent
Fig. 2 0. — Port du lete leglumcu- " .

\ i i rr t i i

taire des sujets phoiograpiiies. amver a s y adapter sans ellort. L expe-

OT, iig.ie ocaio4i-agicnne amenec a fience a d'aiUcurs moutre qu'il en etait
1 inchnaison uniiormeae lo acgrcs. X

ainsi dans la tres grande majorite des cas.

Pratiquement , on regie le port de tete du sujet pour la

pose de profil au moyen d'une ligne oblique tracee sur le

verre depoli du viseur et correspondant a la pente de i5 de-

gres (OT, fig. 2 5). Pour la jDose de face, on se sert des lignes

inclinees a i5 degres qui figurent sur la glace verticale du

porte-mire et sur lesquelles se projette alors le profil de gauche

du sujet.

Conditions optiques. — Au point de vue optique, il con-

vient de s'attacher a reproduire le plus fidelement possible

les grandes lignes de la figure, en meme temps que les plus

infimes details de sa structure, ce qui exige une nettete portee

a Textreme sur tons les plans et le choix du point de vue
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perspectif le plus satisfaisant. En consequence, le plan cle mise

au point (AB, fig. 26) pour la nettete maxima est etabli sur

Tangle externe de I'oeil droil pour les deux poses de profd et

de face, c'est-a-dire a peu pres sur le plan moyen de la figure

en profondeur. Quant a faxe optique, qui reste constamment

horizontal, on le fait passer a peu pres au centre de la figure,

c'est-a-dire par fangle externe de foeil droit dans la pose de

profil, et par le milieu de fintervalle interoculaire dans la pose

de face (fig. 26).

Les images sont ainsi formees par les rayons centraux de

fobjectif (fangle du champ ne depassant pas 7 degres) , ce qui,

comme on le sait, surtout dans les objectifs a portrait qu'on

utilise, est une condition de nettete maxim um'et de deforma-

tion perspective minimum.

La inise en placjiie convenable en hauteur est obtenue par uii

decentrement de fobjectif vers le has de 16 mill. 5 (fig. 26).

Dans les deux poses profd et face, la distance de fobjectil

(centre optique) au sujet (plan AB de fangle de I'oeil) a ete

lixee a 2 metres et la reduction pliotographique des portraits,

comptee sur le mcme plan AB, a ete fixee a 1/7"' de la grandeur

naturelle. Cette double condition, pour etre realisee, exige un

objectif de longueur focale absolue determinee, et qui sera,

d'apres la loi des foyers conjugues, egale a 26 centimetres,

soit -^ ou ^°°r°

"

=26 centimetres. Le tirade resultant sera
7-)-10 c)

de 25+-2 5=28 cent. 6 environ. Cette valeur est voisine de

la distance minima communement admise pour la vision dis-

tincte, et on s'accorde a dire que les photographies prises avec

un tirage d'objectif semblable presentent plus de relief, plus

de fidelite perspective , tout en laissant apprecier les plus fins

details.

II etait important de fixer la valeur de la distance a laquelle

doivent etre pris les portraits metriques. Le dessin perspectif

obtenu par la photographie depend en effet uniquement de cette

distance, combinee avec la direction de faxe optique. Quelle

que soit la reduction ou dimension des photographies, elles
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Fig. 26. — Tlieorie de la photographie metrique des portraits.

I. Lc plan de mise au point AB (nclletc maxi-

mum) est ctabli sur Tangle extcrnc de Tocil pour

les deux poses (de prolll et dc face). L'objcclil" des

apparcils de photogi'aphle metrique est dtVeutro dc

16 millim. 5 vers le bas. Ce decenlrement a pour

r6sultat d'amencr Taxe optiquc, constamment lio-

rizotiLal, a passer au centre dc la figure (hauteur

des yeux). Cettc disposition assure la formation de

I'image dans les meilleurcs conditions opliques,

Ellc d(!'terminc conjointement rhorlzontalitc du re-

gard durant la pose dc lace.

II. Lo port de lete est regie unlformement sur

les portraits mctrlques en amcnant a I'lnclinaison

constante dc i5 degrcs la ligne oculo-traglennc OT.

(On appelle ainsi la ligne idcalc allant de Tangle

de Toeil a la partie superieurc T du tragus.)

III. Projection horizontale d'un sujot assis sur la

cliaisc de pose en vuc de montrer comment la po-

sition cxecntrique de Taxe de rotation permet de

passer cons^cutlvement de la pose dc prolil a celle

de face en conservant le m6me plan AB de reduc-

tion ct de mise au point, sans d(^placcr Tobjectil.
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resteront toajours geometriquement semblables a elles-memes

du moment que le centre optique des objectifs employes sera

place de la meme maniere par rapport au sujel et a la meme
distance.

Toutes choses egales d'ailleurs, il y a, au point de vue me-

trique et descriptif , un grand avantage a s'eloigner le plus pos-

sible de son sujet : i metres ont semble I'ecartement maximum
compatible avec I'espace dont on pent habituel lenient disposer

dans un atelier ordinaire de photographie , et I'installation de

I'appareil ne demandera guere plus de 3 metres de long sur en-

viron 1 ra. 5o de large.

De plus, 2 metres est un nombre rond, facile a retenir et

qui rend plus aises les calculs des coefficients de Techelle de

reduction perspective qui ne dependent que de cette valeur.

Realisation mecanique.— II seraitfort difficile de realiserles

multiples conditions que nous venons d'enumerer au inoyen

d'un appareil de photograj^hie ordinaire. Tous les operateurs

savent combien il est malaise d'obtenir une reduction deter-

minee, en meme temps qu'une mise au point parfaite.

De plus, ce reglage devrait etre recommence pour chaque

sujet.

L'emploi d'une chaise de pose speciale avec dossiers mobiles

et rotation de 90 degres autour d'un axe convenablement

place (X, fig. 26 [ill]) permet seul de realiser cette mise au

point, en conservant la reduction exacte au 1/7' sur le plan de

Tangle de I'oeil, aussi bien de face que de profd, sans longs

tatonnements et d'une fagon automatique.

II faut pour cela :
1° dans la pose de jDroIil, amener I'angle

externe de I'oeil droit de chaque sujet, quelle que soit sa com-

plexion, exactement dans le prolongement de I'axe de I'objectil

et a la distance constante , regiee une fois pour toutes ,
qui donne

la mise au point parfaite et la reduction de 1/7" (fig. 26 [i]);

2" Passer a la pose de face en faisant tourner la chaise de

90 degres, tout en conservant la mise au point sur Tangle
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(le I'oeil et la direction de I'axe de I'objectif au milieu de I'inter-

oculaire (fig. 26 [m]).

1 . Pose de profd. — D'apres la construction et la disposition

meme adoptee pour I'appareil, le plan de mise au point et de

reduction au 1/7' tombe quand la chaise est tournee de profil

a 5 centimetres en avant de la ligne mediane du siege , et I'axe

de I'objectif se meut dans un plan vertical xx perpendiculaire

au precedent et situe 326 centimetres en avant du dossier fixe

de la chaise (fig. 26 [m], fig- 27 et 28).

L'intervalle moyen qui separe Tangle externe de I'oeil de la

ligne mediane de la figure etant de 5 centimetres environ avec

de tres faibles variations individuelles (quelques millimetres);

d'autre part, le sujet, grace a la nervure axiale de la chaise,

etant oblige de s'asseoir bien au milieu, on voit que Tangle de

TcBil du sujet de profil se trouvera automatiquement place dans

le plan de mise au point (ZZ, fig. 27 et 28). II s'agit mainte-

nant d'amener cet angle de Toeil dans le prolongement de Taxe

de I'objectif, lequel, avons-nous dit, passe 326 centimetres en

avant du dossier fixe de la chaise.

Pour cela, un double mouvement est necessaire, en hauteur

et en largeur.

Le mouvement en hauteur est donne par la cremaillere de

la chambre photographique qui permet de hausser ou baisser

Taxe sans changer sa direction.

Quant au mouvement transversal, il est obtenu par le jeu

des dossiers mobiles dont la chaise est munie.

En resume, Tobjectif se meut en hauteur pour arriver au

niveau de Toeil du sujet, et celui-ci a son tour devraetre deplace

lateralement pour ajuster exactement Tangle externe de son oeil

dans le prolongement de Taxe.

Pour reduire au minimum les tatonnements relatifs a cet

ajustage transversal, et donner a la chaise et aux dossiers les

dimensions convenables, il a fallu determiner experimentale-

ment Teniplacement moyen, par rapport au dossier iixe de la
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chaise, de Tangle de I'oeild'un sujet correctement assis ou, en

d'autres termes, la moyenne arithmetique des distances de

Tangle de Tceil au plan dorsal, ainsi que la valeur des ecarts

(voir la note A, page 9^ , fig- 34)-

D'apres Tobservation de 5oo sujets ages de 2 1 a 45 ans, on

a trouve, pour cette distance moyenne, 22 centimetres, avec

plus ou moins 4 centimetres d'ecart j)0ur les cas extremes.

11 sufiira done, pour etre a meme de placer Tangle de Toeil

de tons les sujets, gras ou maigres, droits ou voutes, dans la

direction de I'axe optique, d'employer au plus quatre dossiers

mobiles de 2 centimetres d'epaisseur. (Voir les diagrammes

fig. 35 et 36, note A.)

Le viseur qui surmonte la chambre noire a pour fonction

d'indiquer a Toperateur la correction exacte
,
positive ou nega-

tive, qu il faut apporter a la position du sujet assis sur la chaise,

pour amener Tangle externe de son ceil dans le plan de Taxe

optique.

A cet efl'et (fig. 27) , le verre depoli du viseur porte une ver-

ticale noire AB mediane accompagnee a gauche de deux traits

rouges RiBo, et a droite de deux traits verts ViVj equidistants

et dont Tecartement correspond a Tepaisseur d'un dossier. Le

centre est marque par le croisement d'une ligne oblique OT,
donnant Tinclinaison constante de 1 5 degres exigee pour le

port de tete du su^jet.

La couleur rouge indique que Ton doit supprimer un ou deux

dossiers ; la couleur verte
,
qu'on doit ajouter un ou deux dossiers.

En resume, le reglage complet de la pose de profil, qui en-

traine le reglage de la pose de face , sera efTectue quand Tangle

externe de Toeil droit du sujet se projettera au centre 0, en

meme temj)s que le haut du tragus se profilera quelque part

sur la ligne oblique OT.

En pratique, on opere ainsi :

Le sujet etant correctement assis sur la chaise munie de son

dossier moyen et placee de profil, on examine Timage donnee

par le viseur et, faisant jouer la cremaillere de la chambre, on



THEORIE DE LA PHOTOGRAPHIE METRIQUE. 81

POSITIDKi INHCTES OiNT H Ui MISE HU POIHT EI i U
v,v,

ingle externe de I'oeil en avant

Supprimer un dossier

ftJ II

Angle externe de I'oeil en arriSre

Ajouler un dossier

POSITIONS INCORRECTES OUANT AU PORT DE LA TETE

figiii

Faire lever la tete du sujet

fw.IV

Faire baisser la tete du sujet

EMPLACEMENT INCORRECT DE LIMABE

sur le viseur

fitr.V

Baisser fappareil et faire lever la tete do sujet

SEULE POSITION CORRECTt OU SUJET

photoqraphiS

^f VjVi

fiff.VI

Fig. 28. Tableau de reglage dek mise au point, de Ja reduction au 1/7" sur leplan de I'angle

de I'oeil , et du port de tete des sujets pour la pose du profil et celle de face au moyen des

reperes traces sur le verre depoli du viseur.

6ANTHROPOLOGIE METRIQUE.

lMPniUE1VI£ HATIOHALE,
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amene le haul da tragus a se placer quelquepart sur laligne OT.
Si Tangle de I'oeil du sujet se trouve en avant de la ligne me-

diane (fig. 2 6 [ij ) a peu pres sur le premier trait rouge , cela in-

dique que le sujet est trop en avant d'une quantite equivalente

a I'epaisseur d'un dossier: on supprime done un dossier; s'il se

trouvait sur le deuxieme trait rouge, il faudrait supprimer deux

dossiers. Si, au contraire, Tangle de Toeil se trouve en coinci-

dence avec le premier ou le deuxieme trait vert, il faudrait

ajouter un ou deux dossiers (fig. 26 [11]).

Par ce deplacement du sujet. Tangle de Toeil se trouve ainsi

reporte sur le trait median : ilfaut maintenant regler le port de

tete en amenant la coincidence de Tangle de Toeil avec le point

centra] 0, le haut du tragus restant sur la ligne OT (fig. 26

[ill et iv]). On y arrive aisement en invitant le sujet a lever ou

baisser legerement la tete et en donnant a la chambre un depla-

cement convenable en hauteur.

Ces manoeuvres, plus faciles a realiser qua decrire,ont pour

resultat de placer le sujet dans la position VI de la figure 26,

seiile correcte. On ajuste alors Tappui-tete et on procede a Tope-

ration du portrait de profil.

2. Pose deface. — Pour operer la photographie de face, il

suflit de faire tourner la chaise en la pla^ant dans les trous

du socle correspondant a cette pose.

Grace a la disposition particuliere de ces trous (fig. 29), ce

simple mouvement amene dun seul coup et sans nouveau

reglage, d'une maniere automatique, le sujet a la position de

pleine face reglementaire, telle que nous Tavons definie plus

haut; c'est-a-dire que les angles des yeux viennent se placer

dans le plan fixe (ZZ) de mise au point et de reduction au 1/7"

et que le milieu de Tinteroculaire s'ajuste de lui-meme dans le

prolongement de Taxe optique xx.

Ce triple resultat (rotation de 90 degres, conservation de la

distance de Tangle de Toeil a Tobjectif et centrage de la figure)

resulte de la position excentrique du pivot ideal sur lequel
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tourne J a chaise et qui, en pratique, est remplace par une dis-

position equivalente des trous du socle (fig. 29).

La figure 29 permet de s'en rendre compte.

L'axe de rotation passe (par construction] au centre R
du carre EMDD' de 5 centimetres de cote qui s'apjDuie sur la

ligne mediane de la chaise EM et la transversale MD menee a

®
1



PosfT/o/>r
I

i?E fA as

.

Flan da rniecau point

-I -Z-
et <le reduction au \l—

Fig. 3o. — Coupe horizontale du siege de la chaise montranl la position excentrique de I'axe de

rotation qui permet de passer de la pose de profil a celle de face en conservant le meme plan

de mise au point et de reduction. (Cf. fig. [III].) Echelle : i/S".

Fig. 3 1.— Vue prise d'en haut d'un sujet assis sur la chaise de pose : i° en traits pleins dans la

position de profil, et 2° en traits pointilles dans la position de face, apres rotation de 90 degres
autour de I'axe excentrique defini dans les figures precedentes 29 et 3o.
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carre est precisement de 90 degres, le point M viendra prendre

la place du point D (puisque MR=RD) , le point D sera rejete

en D' et la transversale MD se substituera a la ligne TIL.

Voila pour I'effet geometrique.

Quant au sujet assis sur la chaise, la figure 3i, prise d'en

haut, montre la consequence du choix de cet axe de rotation.

Le trait plein indique la pose r^glementaire du profil (on a vu

comment le deplacement des dossiers mobiles permet de la

realiser pour tous les sujets). GDrepresententles angles externes

des yeux, M le milieu de I'interoculaire; la ligne GMD se con-

fond avec I'axe de I'objectif, et le point D, angle externe de I'oeil

droit, est place dans le plan fixe ZZ de mise au point (a la

reduction de 1/7'') de I'appareil.

Le trait pointille represente la position de face apres la rota-

tion. On voit que les angles des yeux sont venus se placer dans

le plan de mise au point en G'D', et que le milieu de I'inter-

oculaire
,
primitivement situe en M , est venu en D dans le pro-

longement de I'axe optique. La face est done centree et sa mise

au point a la reduction de 1/7" obtenue dans le plan des angles

des yeux, sans aucune difficulte ni reglage supplementaire.

Cette construction montre en outre que le reglage de la

position du sujet assis de proBl, et qui consiste, par le jeu des

dossiers mobiles, a amener Tangle de foeil dans la direction

de faxe optique, a comme consequence de realiser egalement

la mise au point et a la reduction pour la pose de face.

Une graduation centimetrique placee sur le dossier fixe dela

chaise permet d'apprecier la hauteur du buste du sujet photo-

graphic a 1 centimetre pres. A cet elfet, une aiguille fixee sur

le cote du chassis negatif yient projeter son ombre sur fechelie

centimetrique du dossier (dont le zero correspond au sol meme)

et indique ainsi le nombre de centimetres du buste du sujet.

( Voir fig. 21 et 2 2
.

)

La position de cette aiguille sur le chassis est determinee par

I'experience directe. On mesure sur une centaine de photogra-

phies de profil la distance verticale qui separe I'angle de I'oeil
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du chifFre de la graduation correspondant a la hauteur du buste

anthropometrique du sujet. On trouve une serie de valeurs a

peu pres constantes, dont on prend la moyenne, et on fixe

i'aiguille a cette distance moyenne. L'indication de Taiguille

donnera des lors le buste anthropometrique avec une approxi-

mation de 1 centimetre.

Ainsi le buste du sujet de la figure 21 est de 98 k g/^ centi-

metres.

Ces combinaisons, a la fois geometriques et anthropome-

triques, dont I'enchevetrementpeut sembler quelque peu com-

plique , ne doivent en rien preoccuper Toperateur qui , delivre

de tout souci de mise au point, de mise a I'echelle et de mise

en plaque, n'a qua suivre strictement les instructions donnees

pour produire en un temps tres court, et a coup sur, une serie

aussi nombreuse qu'il sera utile de jDortraits metriques, d'une

nettete, d'une precision et d'une uniformite parfaites.

Nous engageons vivement les Missionnaires non seulement

a developper leurs cliches sur place, mais encore a en tirer

deux exemplaires sur papier dont ils garderont I'un et expedie-

ront I'autre par la poste et en paquet recommande au siege

de leur laboratoire. L'experience enseigne, en effet, que, mal-

gre les precautions les plus minutieuses, les cliches verre

peuvent se casser en route , et il n'est pas rare non plus que les

bagages auxquels on tient le plus s'egarent dans les nombreuses

manutentions et transbordements auxquels ils sont soumis. Si

les cliches n'ont pas ete developpes sur place et qu'ils viennent

a se briser pendant le voyage de retour, si toutes les epreuves

sur papier sont enfermees dans la meme caisse et que celle-ci

vienne a s'egarer, tons les documents sont perdus et le resultat

de la Mission compromis. On ne saurait done trop recomman-

der aux voyageurs scientifiques de suivre le conseil indique ci-

dessus, a savoir, de developper les cliches, d'en tirer au moins

deux exemplaires sur papier et d'expedier le tout par des voies

differentes.
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INSTRUCTIONS POUR ^INSTALLATION A POSTE FIXE

DES DIFFERENTES PARTIES DE L'APPAREIL.

(Fig. 3..)

1" Socle. — Placer provisoiremenl le socle en bois, au point

de vue de I'eclairage, en tenant compte que, pour la photogra-

phie de profil, le sujet assis sur la chaise posera les pieds du

cote de la lettre P, et, pour la photographie de face, du cote

de la lettre F, respectivement gravees sur le socle carre; choisir

I'emplacement du socle de telle fagon que, durant la pose de

profd, le sujet soit principalement eclaire de pleine face et,

durant la pose de face , autant que possible egalement des deux

cotes.

La premiere operation a pour but de determiner la direction

de deux lignes droites perpendiculaires xx et yy qu'on trace

sur le plancher, et a I'intersection desquelles on fixe le socle en

ayant soin de faire tomber exactement sur ces lignes les traits

verticaux marques sur chacun des cotes.

2° Chambre noire. — Sur la ligne xx, placer la partie

d'avant, marquee A, du pied de la chambre noire, a une dis-

tance du bord du socle marque B exactement egale a celle in-

diquee pour chaque appareil sur la plaque de controle fixee

au cote droit de la chambre noire. Faire co'incider, en outre,

avec la meme ligne xx le milieu de I'arriere de la chambre au

moyen d'un fil a plomb.

3° Porte-mire. — Sur la ligne yy, a une distance d'environ

1 metre du bord du socle ou se trouve la lettre P, fixer le

porte-mire, la glace tournee vers le socle, en s'assurant que

les deux traits verticaux existant I'un a I'avant, I'autre a I'ar-

riere, se projettent bien sur la ligne.

NoTA. Le socle, le pied de la chambre et le porte-mire

doivent etre fixes sur un sol parfaitement horizontal.
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y

oc

Y\ea de la chahiDre noire

.

Fig. 32. — Plan schematiqiie de I'instaUation de I'appareil de photographie metrique.
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On s'assurera que cette condition a ete realisee en plagant

successivement dans deux positions rectangulaires un niveau

sur le socle et sur la partie supdsrieure du pied.

Conlrole du recjlaije. — On proc^dera ensuite aux deux ope-

rations suivantes qui ont pour but de verifier la position cor-

recte de la chambre et du porte-mire par rapport a la chaise de

pose :

1° Placer la chaise de pose dans la position de face, avancer

quelque peu la branche horizontale de I'appui-tete qu'on

elevera le plus possible, et suspendre a I'extremite de cette

branche un fil a plomb qui doit tomber sur I'arete mediane

du siege de la chaise.

Si la chambre noire est correctement placee, I'image du fil a

plomb examinee dans le viseur doit se confondre avec le trait

vertical trace sur le verre depoli. Dans le cas ou cette condition

ne se trouverait pas realisee, il serait necessaire d'imprimer un

tres leger deplacement a I'arriere de la chambre, jusqu'a ce que

le trait vertical AB du viseur se confonde entierement avec

I'image du fil a plomb

;

2" Placer sur le trait median superieur du porte-mire un fil

a plomb qui devra couvrir le trait marque au-dessous de la

glace (caler le pied du porte-mire jusqu'a ce que cette condi-

tion se trouve realisee). Tourner la chaise a la position de profil

et, pla^ant I'ceil derriere I'ouverture laissee libre au sommet

de la tige verticale de I'appui-tete (apres enlevement de la

branche horizontale), viser le fil a plomb qui doit, ainsi que

son image , se superposer a I'image de la branche verticale de

I'appui-tete vue dans la glace.

On obtiendra ce resultat en imprimant de tres legers depla-

cements a gauche oua droite au porte-mire.

Les conditions precedentes etant exactement realisees , il ne

reste plus qua achever de fixer solidement au moyen de tire-

fonds les diflferentes pieces de Tinstallation.
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MANIEMENT DE L'APPAREIL.

I. Photograpeiie DE PROFiL.— i"La chaise de pose, munie

seulement de deux dossiers mobiles, est placee sur le socle dans

la position de profil, puis le sujet est invite a s'y asseoir bien a

fond et a se regarder dans la glace.

2" L'operateur, se plaqant derriere la chaise, ajuste la tete

du sujet de telle fagon qu elle apparaisse de pleine face dans la

glace du porte-mire et fixe I'appui-tete au niveau de la protu-

berance occipitale.

3" II amene Timage de Tangle externe de I'oeil du sujet sur

la ligne verticale du viseur; cette condition pent etre realisee,

quelle que soit la corpulence des individus, par I'addition ou

la suppression d'un ou deplusieurs des dossiers mobiles, com-

binee avec un ajustement convenable de I'appui-tete.

4° II eleve ou abaisse la chambre noire jusqu'a ce que le

haut du tragus du sujet vienne se projeter sur la ligne oblique

(ligne oculo-tragienne) tracee sur le verre depoli du viseur,

puis, faisant lever ou baisser la tete du sujet, il amene Tangle

externe de Toeil a coincider avec le point d'intersection de la

ligne oblique et de la ligne verticale du viseur.

Le chassis etant place au cran marque P, il demasque, en

ouvrant le volet de droite, la partie de la plaque qui sera im-

pressionnee par le profil
,
pose le temps necessaire et referme

le volet.

II. Photographie de face. — L'operateur pousse le chassis

au cran marque F, fait lever le sujet et, apres avoir tourne

la chaise a la position de face, le fait rasseoir dans les memes
conditions que pour la pose de profil; il invite alors le sujet

a se regarder les yeiix dans les yeux dans la glace disposee au-

dessus de Tobjectif.

Avoir soin de ne pas changer la position de Tappui-tete.

L'operateur se place alors sur le cote droit de la chaise et
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modifie Tinclinaison de la tete du sujet, jusqua ce que sa ligne

oculo-tragienne lui apparaisse comme superposee ou parallele

a I'un des traits obliques traces sur la glace du porte-mire.

II verifie dans le viseur si I'image est bien de pleine face et si

le trait median passe bien par le milieu de la figure.

Puis il ouvre le volet de gauche, pose le temj)s convenable,

qui doit etre equivalent a celui de la pose de profil , et referme

le volet.

Renseignements complementaires. — JSumero d'ordre. — Le

haut du dossier fixe, cote droit de la chaine de pose, est muni
d'une pochette destinee a recevoir un numero d'ordre ; ce nu-

mero, qui se trouve photographic dans la j)ose de profil, per-

niet d'inscrire sur le cliche le nom du sujet et la date de la

photographic. Cette inscription est faite sur la gelatine en ecri-

ture renversee, de maniere a etre reproduite lisiblement, en

blanc, sur les epreuves.

Une autre pochette est destinee a recevoir le monogramme
de Foperateur, de facjon que I'on puisse toujours retrouver ul-

terieurement I'auteur responsable d'une faute ou etourderie

photographique

.

Observations. — Les trous ou piqures dans la gelatine, qui

donneraient sur I'epreuve des taches imitant les grains de

beaute ou les cicatrices, devront seuls faire I'objet d'une re-

touche; il est absolument interdit, sur les portraits metriques,

d'efFacer les rides, cicatrices et accidents de la peau qu'on doit,

au contraire, s'efforcer de faire ressortir par un eclairage et un

temps de pose appropries a ce but special.

MENSURATION DES PORTRAITS.

L'emploi direct du chiffre de reduction 7 permet d'effectuer

tres simplement et d'une maniere sufFisamment precise les di-

verses mensurations de marques particulieres qui pourraient

etre utiles.
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Le choix de remplacement du plan de reduction au 1/7%

situe a peu pres a egale distance des plans extremes de la figure

dans les deux poses, a pour consequence de reduire au mini-

mum I'erreur causee par la degradation lineaire perspective

,

qui, comme on le sait, fait varier le coefficient de reduction

proportionnellement a la distance a I'objectif du plan considere.

Dans la pratique, I'approximation obtenue par la multipli-

cation par 7 des mensurations directement elFectuees sur les

photographies est grandement suffisante pour le reperage des

marques particulieres.

Toutefois, les elements perspectifs de ces images etant par-

faitement determines, il est possible d'obtenir une plus grande

precision en calculant le coefficient de reduction applicable a

chacun des plans de la figure , en prenant pour base les dis-

tances de chacun de ces plans a I'objectif (ou a partir du plan

de Tangle del'ceil, qui se trouve toujours a 2 metres de I'ob-

jectif). Ces distances pourront Mre determinees par une me-

sure prise sur la photographic complementaire, c'est-a-dire sur

la pose de profil s'il s'agit de revaluation d'un element de la

face, et reciproquement.

Soit, par exemple, a mesurer en grandeur reelle I'ecartement

maximum des oreilJes d'un sujet sur la photographic de face

(fig. 33).

Ce sera I'ecartement AB des verticales extremes menees tan-

gentiellement aux contours exterieurs des oreilles. On appre-

ciera directement cette valeur en millimetres sur I'epreuve,

soit 27 millimetres, et on calculera le coefficient de reduction

inconnu du plan de front passant par AB. Pour cela, il faut

connaitre a quelle distance en arriere de Tangle de Toeil se

trouve ce plan. Cette distance est donn^e, avec une precision

bien suffisante, par une mesure prise sur la photographic de

profil. On voit que le bord ext^rieur de Toreille se trouve a

1 3 millimetres en arriere de Tangle de Toeil ; multipliant par 7

,

nous trouvons environ 9 centimetres. Par suite, le plan AB se

trouve a 2 m. 09 du centre optique et son coefficient de reduc-
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tion est 7 X^ ou 7,82. La valeur reelle de I'ecartement des

oreilles est done AB ou 27 millimetres X 7,82 = 198 milli-

metres.

On pourrait ainsi determiner avec une grande exactitude

toutes les valeurs de ce genre. Le precede est general. Ainsi

on pent obtenir, sur le profil, la hauteur du nez, du menton

Fig. 33. — Mensuration des portraits metriques.

Reduction pholographique : 1/7°. — Point de vue : 1 metres.

ou de chaque element de la ligne de profil ,
puisque le plan du

profil estsitue a 5 centimetres en arrieredu plan du 1/7% soit a

2o5 centimetres du centre optique : le coefficient de reduction

sera done 7 X^= 7,2 (environ) , et la hauteur du nez du sujet

de la figure 187 sera de 8 millimetres X 7,2 ou 67 millim. 5

environ. La longueur de I'oreille ,
qui presente un grand interet

,

aura pour coefficient moyen 6,86, etc.
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NOTE COMPLEMENTAIRE.

DETERMINATION SCIENTIFIQUE

DE L'EMPLACEMENT MOYEN DE L'ANGLE DE L'OEIL D'UN SUJET ASSIS

OU DISTANCE MOyENNE AU PLAN DORSAL.

(Fig. 34.)

Sur une chaise vue du cote droit, et a un dossier mobile, d'avant en

arriere, on suppose que Ton a invite 1,000 sujets a s'asseoir, de telle sorts

que Tangle de leur ceii se pro-

jette verticalement sur le siege

au meme emplacement.

La figure 34 represente de

5 en 5 millimetres la reparti-

tion des distances observees

entre le dossier mobile et I'ceil

de chaque sujet et donne la

courbe de distribution de ces

observations. Ce diagramme

montre que les hearts indivi-

duels autour de la moyenne ne

depassent pas A a 5 centimetres

dans les cas les plus extremes et

que la moitie des observations

,

soit 5oo , se groupent a moins

de 1 centimetre pres autour

de cette moyenne (savoir : 1 2 2

+ io6-(- i/i6 + 1 26 = 5oo).

Ainsi , en faisant passer Taxe

optique de notre appareil a

22 centimetres en avant du

troisieme dossier (ou dossier

'median) de notre chaise placee
Vi'r. 3/i, — Ce qu'il faul entendre par Ja distance qui in '

"s etend enlre le dossier dune chaise et Tangle de I'U ^e profll, nOUS sommes assureS,

d'un sujet de corpulence moyenne assis correctement, dans la moitie dcs CaS, de ne
mais sans effort. _ • j i ' i , ^

pas avoir de depiacement a

imposer a la position premiere de notre sujet, avantage precieux que seule

cette situation pourrait nous ofFrir.

La Lolerance de + 1 centimetre dans Ic choix du plan dc nettete maxima
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Duen^kMME
JeU categorU

Jes dossiers emplc^?'

YouxJRlllt sajets

500

depasse I'approximation qu'il est pratiquenient possible d'atteindre a la re-

duction du i/y". Or il se trouve en meme temps que cette valeur de i centi-

metre, moitie de I'^paisseur de nos dossiers, correspond exactemenl a ce que

Ton est convenu d'appeler I'erreur ou I'^cart probable.

Nous pouvons en deduire immediatement , d'apres les lois bien connues

de distribution de la courbe de probabilite, qu'il est tres peu probable qu'un

cas particulier s'e^arte en plus ou

en moins de cinq fois cet ecart, ce

que le diagramme precedent nous

avait deja montre experimentale-

ment.

Deux dossiers en plus de celui

de la moyenne et deux dossiers en

moins suffiront done pour tous les

cas , les monstruosites mises k part.

Le diagramme de la figure 36

montre au moyen de cinq verticales

espacees de 2 en 2 centimetres la

repartition de chaque observation

par rapport a ces cinq dossiers.

Le petit diagramme annexe a

la figure 35 reproduit la meme
distribution au moyen de colon-

nes de bauteur proportionnelle au

nombre de cas qui ressortissent a

chaque numero de dossier em-

ploye.

Le reste de la planche (fig. 35]

qui re23roduit une coupe VUe de Kg. 35. _ Coupe de la chaise de pose munic de

profd de la chaise de pose munie ^^s cinq dossiers. Enhaut eta droite, diagramme
^ ^ de la frequence respective de chaque dossier em-
de ses quatre dossiers supplemen- pioye (echelle, 1/10°).

taire, achevera de fixer les idees

sur le dispositifadopte , lequel obeit d'aussi pres que possible a la nature meme

des choses.

Remarquons, en passant, que I'irregularite de distribution de la courbe

plus elevee a gauche qua droite (60 cas contre 28) s'exphque par les vous-

sures de la colonne vertebrale, de plus en plus nombreuses a mesure que les

sujets avancent en age. C'est ainsi que la courbe des sujets ages de 45 a 55 ans

fournirait une moyenne superieure de 2 centimetres a celle des adultes, et

la courbe des adolescents de 1 8 a 2 1 ans un deplacement dans I'autre sens

de meme valeur.
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Les femmes adultes ,
generalement plus fluettes , et qui , toutes choses egales

d'aiHeurs, se tiennent plus droites que les hommes, presentent la m^me dis-

tance moyenne de Tangle de Tceil au dossier que les garcons de 20 ans, soit

20 centimetres.

Screcfcon vers I'dncde de I'ceil^ ^- ^

^ ^!? 5?

I^csi't aelamoitie des c^s;

+ l^"" J 1^ 1 " cie ia Ttloyenne.

Fig, 36. — Sur une chaise vue du cote droit et a un seul dossier mobile d'avant en arriere, on

suppose que Ton a invite 1,000 sujets a s'asseoir de telle sorte que i'angle de leur ceil se pro-

jette verticalement sur le siege au m^me emplacement. Le diagramme represente de 5 en 5 mil-

limetres la repartition des distances observees entre le dossier mobile et I'oeil de chaque sujet.

Ces chiffres montrent que notre chaise de pose, quoique specialement

faite pour les adultes masculins , s'adapte egalement bien , a T^paisseur d'un

dossier pres , aux femmes
,
jeunes gens ou vieillards.

Rep6tons que, quelle que soit la categoric consideree, le manuel opera-

toire consisteratoujours a amener pour les deux poses Tangle de Tceil du sujet

a photographier dans le plan de la mise au point de la pose de face, soit a

2 6 centimetres en avant du dossier fixe forme par les montants de la chaise.
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Seuls , les enfants de moins de i o ans necessiteraient une installation spe-

ciale. On y a obvie en assujettissant sur la chaise de pose normale un petit

escabeau muni d'un dossier supplementaire qui, en s'ajoutant aux autres,

vient repousser I'enfant en avant de 3 ou 4 centimetres.

II nous a semble que I'etude theorique d'une question de mobilier, en

prenant pour base une courbe binomiale d'origine anthropometrique , me-

ritait les explications un peu longues que nous avons donnees. A une epoqiie

ou i'on cherche a renouveler tous les modMes de I'industrie en s'inspirant

avant toute consideration de I'utilite pratique , la methode semble , en efFet

susceptible de generalisation.

Remarquons , avant de quitter ce terrain
,
que la repartition des categories

au moyen d'une courbe binoniiale entraine presque necessairement pour ces

dernieres I'adoption d'un nombre impair (3 ou 5 dossiers, par exemple).

En adoptant un nombre pair, on se priverait de parti pris de I'avantage

pratique qui resulte du groupement de la moitie des cas en une seule classe
;

enfin , autre inconvenient , ce miode de proceder, en faisant passer la zone

frontiere entre deux classes par le point le plus haut de la courbe, eleverait

par cela meme au maximum le nombre de cas qui , limitrophes entre doux

classes, sont dgalement mai ajustes dansl'une et dans I'autre.

AMHROPOLOGIE MErlilQUE. 7
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B. - PORTRAITS EN PIED.

L'appareil dont nous venons d'exposer le fonctionnement

peut etre utilise pour la photographie metrique de sujets en

pied a Techelle de 1/2 o^ II suffit de le munir d'lin objectif

de tirage o",2 5 in" 3 de la trousse a tirage constant; voir

page 106) et d'employer un chassis de format i 3/i8 donnant

deux images juxtaposees de 9 centimetres de largeur sur i3

de hauteur. Le champ de l'appareil, qui mesure ainsi 1 m. 80

de large sur 2 ni. 60 de haut, est largement suffisant pour

ce genre d'operations. La hauteur de 1'objectif au-dessus du

sol a ete fixee a 1 m. 5o.

La distance du point de vue est de 5 metres pour la repro-

duction a I'echelle de 1/20" avec I'objectif de tirage o^'.-ib

(foyer absolu, 2 3%8). Le plan de reduction a 1/20^ pour la

pose de profil n'est autre que le plan de symeti'ie antero-pos-

terieur du corps, de sorte que la ligne de la silhouette se

trouve a I'echelle exacte de 1/20'' de la grandeur naturelle.

Sur les poses de face et de dos, le plan du 1/20" doit passer par

les malleoles externes; son emplacement est, en tout cas, in-

dique sur la pose de profil par la verticale principale.

La mensuration des differentes regions du corps se fera

d'apres le procede expose page 9 1 pour la mensuration des

portraits, mais il faudra avoir soin de prendre le nombre 5

au lieu du nombre 2 pour le calcul des coefficients de recon-

stitution. Le tirage de o m. 2 5 n'a rien d'absolument neces-

saire, I'essentiel est de placer toujours I'objectif a 5 metres

du sujet et a 1 m. 5o de hauteur au-dessus du sol. Toutes les

images recueillies dans ces conditions, quel que soit I'objec-

tif employe et, par suite, quelle que soit leur dimension, sont

soumises a la meme loi de degradation lineaire perspective*^'.

''' Ces photographies peuvent done etre de 1/10°, a ete reduite, pour les besoins de

agrandies ou r^duites selon I'echelle ou le la mise en pages , a Techelle de i/i 3' en-

format qu'on desirera. Ainsi la figure 38, viron, comme I'indique le metre gradue

quoique originairement prise a I'echelle place sous les pieds du sujet.
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Voici maintenant les regies theoriques qui doivent presider

au releve des photographies metriques de sujets en pied :

Les regies theoriques generales sont les rneiiies que pour la pholographie

m^trique de la tete. On prendra les vues anterieure (ou de face), lat^rales

(ou de profd droit et gauche) et posterieure (ou vue de dos). La meil-

leure disposition du sujet et de I'appareil photographique a adopter,

quand I'^tat du terrain le permet, sur des sujets suffisamment dociies,

ou quand on opere a loisir dans un laboratoire, est celle representee par la

figure 3 9.

On trace au coi^deau sur le sol (choisi aussi horizontal que possible)

une droite inddfinie xx, sur laquelle on mesure exactement une longueur de

5 metres de Oj en C. De Oj comme centre, on decrit un arc de cei^cle avec

un rayon egal a y m. 07 et de C un second arc de cercle dont le rayon est

egal a 5 metres. On marque le point Og intersection de ces deux arcs de

cercle. On trace alors la droite O2 C, qui sera perpendiculaire a faxe xx,

puisque 7 m. 07 est la valeur de la diagonale d'un carre mesurant 5 metres

de cote. On determine sur les axes xx
, jy les points reperes Tj Tj et Tg Tg

a 1 metre d'^cartement pour servir de test de reduction.

L'appareil photographique sera successivement place en Oj pour les vues

anterieure et posterieure et en O2 pour les vues laterales '^l

Le sujet est place en MM' de pleine face par rapport a Oj, de facon que

les projections de ses mall^oles externes (obtenues au moyen de I'equerre

ordinaire) tombent sur la transversale jj, a 6gale distance de I'axe xx, par

exemple en M M'. On regie fappareil photographique place en Oj pour que

le centre optique de I'objectif se trouve sur la verticale Oj, et a 1 m. 5o de

hauteur au-dessus du sol, la chambre etant parfaitement de niveau.

L'appareil peut etre d'un format quelconque et la mise au point faite par

les procedes ordinaires. La hauteur de 1 m. 5o necessite generalement un

decentrement vers le bas; on aura soin d'en noter la valeur pour pouvoir

retrouver sur les cliches la ligne d'horizon. 11 est necessaire que la mise au

point (tirage) et la hauteur de I'objectif au-dessus du sol restent invariables

pour chaque s6rie d'observations. La photographic de face s'eflectue sans

autre precaution.

Maintenant le sujet immobile, on transporte fappareil en O2 et on prend

la pose de profd droit dans les memes conditions que la pose de face. On
fait alors pivoter le sujet de 180 degrds en amenant ses malleoles externes

a se projeter exactement aux memes points M M', et, sans deplacer I'appareil,

''' II sera toujours preferable, quand on identiques places a poste llxe avec declen-

le pourra, de se servir de deux appareils chement simultane des obturateurs.

7-



100 PHOTOGIIAPIIIE METRIQUE DES SUJETS EN PIED.

on prend la pose de profil gauche. Le sujet 6tant maintenu immobile, on

ramene i'appareil en Oj et on prend la vue post^rieure.

La dimension des images ainsi recueillies depend de I'objectif employe

,

mais leur echelle est parfaitcment connue par les reperes mdtriques Tj Tj,

T2 T2 visibles sur les epreuves et qui servent egalement de controle de la

mise en station correcte des appareils. Le plan de comparaison (ou plan au-

Fig. 37. — Photographie du n° 135 (Quechua de CocLabamba), reduction au 1/20°.

Distance du point de vue : 5 metres. Hauteur de I'objectif : 1 m. 5o.

quel se rapporte rechelle nominale) est, pour les poses ant^rieure et poste-

rieure, d^fmi, au point de vue anatomique, comme etant le plan vertical

qui passe par les malltoles externes du sujet.

Dans la station normale de Thomme, ce plan peut etre considere comme
tres voisin du plan median du corps vu de face ou de dos, qui determine la

ligne des contours.
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Pour les poses de profit , ce plan de comparaison se confond sensiblement

avec le plan de symetrie ant6ro-post6rieur, puisqu'on a le soin d'^carter ega-

lement les mall^oles externes de I'axe xx pendant les poses de profil. La

reduction m^trique indiqu^e par les reperes m^triques Tj Tj se rapproche

ainsi, autantque possible, de I'^chelle moyenne de I'ensemble ducorps et la

5 TOO

-^ M M

fio-.l

Ti

LEGENDS
Oi Oi , Emplaremenl de lobjectil pour les vues de face el de dos.

02,02. Emplacemenl dcl'objetlif pour les vues deproflUedroile el de oauctie

M , M ' Projedion des malleoles externes

Ti T 1 , T2 , T2 , Tests de reduction = /metre

T2

fitf. IIO

% 3
M M'

•3

O
O

IpT nihil LliiijVjJ—

(U.

CI

3

Ajdioenoey (tig. 11)

TT' d'Ci)^ t/ty iff///f//a// = 1 metre -,

M M' ytoxm to po4e t"lc ftu:« ,

IlaDteui de I'objeclil . f"'SO au dessus du »ol.

Oi Or

F'g- 39- — Figure schemalique pour la pliolographie metrique des sujets en pied
avec un appareil photographique queiconque.

Ti

distance assez considerable du point de vue (5 metres) rend tres faibles les

erreurs dues i la degradation lin(^aire perspective. Dans la plupart des cas,

on pourra done prendre des mesures directement sur les epreuves, sans

tenir compte de la correction d'epaisseur.
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L'avantage de ce proc6d6, c'est que n'importe quel appai'eil ^Aotogra-

phique (pourvu que les conditions de distance et de mise en place aient et6

observ6es) fournira des images m^triques exactes. On les amenera a etre

toutes exactement comparables entre elles a une echelle nfioyenne d6ter-

min6e (par exemple , i/i o") , simplement en agrandissant les cliches originaux

(de format aussi r^duit qu'on les suppose), de maniere a donner aux tests

reperes TjTi, TjTj une dimension uniforme de o m. lo. Si on desire

I'echelle de 1/20°, on donnera aux tests une dimension moitie moindre, soit

cm. o5, et ainsi de suite, I'echelle pouvant toujours etre controlee sur la

photographie m^me.

Des series de photographies de sujets en pied appartenant a des op^rateurs

differents, faites en des endroits divers et au moyen d'appareils de tons

genres, et par consequent pr6sentant des formats tres varies
,
pourront ainsi

etre facilement uniformis^es et ramen^es, sans rien perdre de leur exacti-

tude metrique, a la dimension la plus favorable pour la publication ou

I'enseignement.

ProcMe abregS. — Si I'etendue du terrain horizontal dont on dispose est

insuffisante, on peut employer un dispositif plus simple. La precision est

la meme si Ton n'envisage que la mensuration directe sur chaque pose,

mais les vues complementaires ne sont pas rigom'eusement correspondantes

comme dans la m^thode pr6c6dente.

(Fig. Sg, II.) Tracer sur ie sol suppose horizontal un axe a;a;d'environ

6 metres et une transversale perpendiculaire yy denviron 1 m. 5a. Deter-

miner sur I'axe principal xx le point O situe a 5 metres exactement du

point de croisement C des deux axes. Amener le centre optique de I'objectif

photographique exactement sur la verticale de ce point 0, la hauteur de

I'objectif au-dessus du sol etant toujours de 1 m. 5o comme pr^cedem-

ment. Fixer sur la ligne xx un metre en hois ordinaire TT' assez etroit

(1 5 millimetres de largeur environ), dont le milieu coincidera avec I'axe Ox.

Placer le sujet de face, les pieds sur le metre repere, et de facon que ses

malleoles externes se projettent symetriquement en MM' dans I'alignement

de yy. Mettre au point et prendre la photographie de face sans autre

precaution.

La vue posterieure s'effectuera en faisant tourner le sujet de 1 80 degres

et en reajustant ses malleoles externes sur les memes points M et M'.

Les poses de profd droit et gauche s'obtiendront tres simplement en

placant le sujet de profd, les pieds sur I'axe xx, de facon que ses malleoles

externes se projettent en Mj M\ avec le meme ecartement que precedem-

ment et en ayant soin de ne pas deplacer le metre repere qui doit figurer

sur toutes les epreuves a titre de test de reduction.
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On doit s'efforcer de conserver le meme ecartement des malieoles ex-

ternes MM', Mj M'j pour tous les sujets d'une mSme serie. II y a int^r^t a

reduire cet ecartement au minimum, par exemple en faisant toucher les

talons du sujet, pour se rapprocher autant que possible de la taille maxima

anthropom^trique.

Ce mode de proceder necessite I'emploi de trousses d'objectifs dites «

a

tirage constant n dont tous les iaboratoires de photographic scientifiquement

outilles devraient ^tre pourvus. Ces instruments ont Tinconvenient d'etre

d'un prix eleve. Voici un autre manuel operatoire qui conduit a des resultats

presque aussi precis et pour lequel on se sert du meme objectif que pour la

photographic profil et face au i/y": I'aplanat de o m. aS. II resulte de i'em-

ploi de cet objectif que, pour obtenir I'echelle exacte, il faut necessairement

augmenter de o m. 26 la distance du sujet a I'appareil, c'est-a-dire placer

le sujet a 5 m. aS (o m. aSx 21), tout en maintenant la hauteur de

I'objectif i 1 m. 5o au-dessus du sol. li est recommande aux operateurs de

tracer sur le sol non plus deux droites se croisant comme precedemment

,

mais deux traits paralleles. Le premier trait (en venantde I'objectif) marque

la distance de 5 metres et a une longueur d'environ o m. 5o. II indique la

limite que la pointe des pieds du sujet ne doit pas depasser, sous peine d'etre

coupes sur I'image. Le deuxieme trait d'une longueur double est trace

o m. 2 5 plus loin; il correspond au plan du 1/20" et environ a la projection

horizontale des malieoles externes , soit , dans la pratique , a la partie recti-

ligne anterieure des talons de la chaussure (le tout tres approximativement).

Ces lignes de repere dont les instructions donnees aux operateurs recom-

mandent le trace , ont I'avantage de laisser une certaine latitude dans la posi-

tion des pieds du sujet. Cela permet de faire varier son attitude sans nuire a

i'exactitude de la reduction et d'arriver ainsi a des photographies presentant

un caractere artistique. D'autre part , ces traits paralleles , dont , sur I'image

,

le plus long doit se trouver a o m. cyS en dessous de la ligne d'horizon (si

toutes les prescriptions precedentes ont bien ete observees), empechent de

confondre ces photographies
,
prises k ce point de vue de 5 m. 2 5 de celles

prises a 5 metres exactement au moyen de la trousse a tirage constant de

o m. 26.

Ainsi I'operateur pent choisir, pour ces photographies en pied, entre deux

methodes : la premiere, rigoureusement scientifique (point de vue de

5 metres) , necessitera, pour etre parfaite, soit mie trousse de o m. aS, soit

un agrandissement (ou reduction) ult^rieur si Ton a opere avecun objectif

quelconque; la deuxieme, emploie I'objectif de foyer absolu cm. 2 5 et

donne la reduction du i/ao" immediatement
,
grace a un leger allongement

du point de vue. C'est ce dernier precede qui est en usage pour la photo-

graphic judiciaire des sujets en pied.
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PHOTOGRAPIIIE STEREOM^TRIQUE

SUR FO>'D nETlCULE DE 5 EN 5 CENTIMETHES

FAITE AU POINT DE VUE DE I.'ETUDE CLINIQUE DU TRONC.

Reduction : 1/7 compU'e sur \e plan de comparaison V V. Distance de I'objectif a ce plan : 3 m. So.

Tirage focal ; o m. 5o. — H H ligne d'hori/.on correspondant a la pointe du sternum.
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Pour delcrmincr Ic coclTicienL de rocousl-iLulIon applicable a uno mesure prise sur I'une des dciiv a ucs
,

il faut d'abord apprccier la distance de lY'lcment i\ mcsurcr au plan vertical de comparaison V V' Cette

distance est donnee par Ic reticule de la vuc complementairc qui touchc I'element a mesurer.

Chaqae reticule (en comptant a partir de VV) fait varier le coellicient normal 7 de 0,1. Cette correc-

tion, dite simple [yo'it page 181), est additive si lYlement a mesurer se trouve en arricre du plan de

comparaison V V ; clle est, au contraire, soiistrarlive si Veli'ment se trouve en avant de cc plan. Notons que

la ligne de contour du prolil (ligne mediane dn corps) se trouve exactement a la reduction de 7. Quant

aux contours vus de face, ils sent gcneralement places un peu en arricre du plan du 1/7, et leur coeflicicnt

variera suivant ia partie du corps envisagt^, ct suivant la corpulence du sujet.

L'crreur maximam attribuable a Temploi de ccLle methode (dite de correction simple] ne depasse pas

1 millimetre pour une longueur mesuree de 5o ccnlinictres soit 1/000. La mcme operation, sans correction

aucune, c'est-a-dire par Temploi du coeincient unilorme 7, produirait pour la largeur des epaules
, par

excmple, une errcur qui d^passerait i/5o; pour le bras, Terreur atteindrait i/i3, soit pres de h centi-

metres sur 5o centimetres.
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PIIOTOGRAPHIE IMETRIQUE DU> INTERIEUR AVEC RETICULES

POUR LA TBANSFORMATION EN UN PLAN D'ARCIIITECTE. (voir TAGES 105 ET SlITAPiTES

N. D. Lcs ncccssiles dc la mise en pages nous ont conlraiul a rcduire dc moitie Ics deux planches ci-

dessus. Les nonibrcs de la gradualion de droitc I'cpresenlant les reduclions (ou ies distances a robjeclil
mesurees en tlrages focaux ) doivcnl elre doubles el le tirage local considcre comme egal a 7 ccntim. 5 {moitie
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CROQUIS PLANIMlilTRIQUE.

TRANSFORMATION DE LA PHOTOGRAPHIE CI-CONTRE

EN UN PLAN D'AKCUITECTE AU MOYEN DE L^ABAQUE PEUSPECTIF. (vOIR PAGE 104 d.

du tirage indique). Comme les distances a Tobjectif (exprimees en centimetres) inscrites sur la graduation
de gauche sont obteuues en muUipliant les reductions par le tirage focal , on voit que les chiffres dc cette

graduation reslent les memes; ce qui, a priori ^ etait evident.



lOi (/

TRANSFORMATION D'UNE PHOTOGRAPHIE EN UN PLAN.

Le proc^de est base sur I'emploi dun abaque ou perspectometre dun modele special

qui a la forme dun eventail, stri6 de lignes transversales ^quidistantes (fig. 2, p. io4 6

et c) et dont chacun des traits correspond aux divisions de meme numero des gradua-

tions horizontales et verticales des cadres photographiques.

Le point de depart de I'eventail est la projection sur le sol du centre optique de

I'objectif 0.

L'emplacement vrai de chaque point du sol est reconstitue, sur ce plan, par I'inter-

section des lignes transversales et obliques de I'abaque ayant le meme numero de gra-

duation que les lignes horizontales et verlicales passant par Timage de ce point sur la

pliotographie meme. On obtient ainsi un ecartement regulier du sol pholographie

retreci par la perspective

L'echelle du plan est donnee par I'ecartement des traits horizonlaux du perspecto-

metre, qui equivaut a un tirage focal.

On peut done obtenir ainsi tres rapidement, s^ns aucun calcul ni construction

graphique compliquee, la restitution en plan, a une echelle connue, des parties du sol

moment anement interessantes , sans qu'ii soit obligatoire de dresser un plan complet

des lieux pour chaque photographie.

Cette m^thode suppose que le sol est horizontal , elle est done plus particuli^rement

applicable aux photographies d'interleurs. Nous donnons ici (fig. 2
, p. loi c), a titre

d'exemple, la reconstitution complete du plan dune chambre d'apres la pholographie

metrique reprodulte (fig. J
, p. 10/lc) et qui, aux fins de cette demonstration, a ete

intentionnellement reticulee.

Par exemple, pour reporter sur I'abaque le pied A de la chaise visible au premier

plan de la photographie , on fait passer par cc point : une transversale qui coupe la gra-

duation du cadre au n° i3, el une verticale qui coupe la graduation horizonlale milli-

metrique de fencadrement a 18 millimetres a droite du z^ro.

L'emplacement vrai A' de ce point sur I'abaque (fig. 2 ) se trouvera a Tintersection

de la ligne tranversale TT' i3 et de la ligne oblique BB' partant de O (objectif) et

passant tout auprfes du numero 2 de la graduation liorizontale situee en haut du cadre.

En operant ainsi pour les autres points du sol, on est arrive au dessin (fig. 2) qui a

pris la denomination de croquis planimelricjae. Cette reconstitution est generalement

completee, comme on peut le voir (fig. 2), par un plan pris a main levee des parties

environnantes non photographiees (representees en hachures).

On precede d'une facon analogue pour les objets situes sur une table. Les lignes

obliques sont encore determinees au moyen des verticales tracees sur la photographic.

Mais, pour les lignes transversales , on divise par 2 les numeros obtenus sur la photo-

graphie avant de les reporter sur le plan.

Ainsi, Tangle anterieur du papier deplie qu'on apercoit sur la table et qvii est

touche sur la photographie par la transversale 28, sera transporte sur la transversale i/i

ou — de I'abaque perspcctif.

La raison theorique de cette division par 2 est que la hauteur de la table est d'en-

viron la moitie de celle de I'objectif au-dessus du sol.

Les lignes transversales de I'abaque etant ecartees de 5 millimetres et le tirage de la

photographie etant de o m. 1 5 , I'echelle du plan est donnee par le rapport de ces deux

nombres, soit i/3o (sur I'original) et 1/60 sur la reproduction (fig. 2).
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G. - GENERALISATION ET APPLICATIONS DIVERSES

DE LA PHOTOGRAPIIIE METRIQUE.

A. Application a la description des lieux. — La figure 62

(p. 162) est un specimen de photographie metrique obtenue

d'apres la methode et au moyen des appareils sp^ciaux de

M. A. Bertillon. Ce genre de photographie permet la reconsti-

tution des vraies dimensions des objets et le trace du plan

g^ometral a une echelle connue. II pent done rendre de grands

services a des voyageurs pour le relev6 des facjades ou de

I'interieur des monuments presentant un interet scientifique.

II y a deux cas a consid^rer :

1" Le sol est horizontal, c'est le cas de la figure 62 et de

toutes les photographies faites a Tintei-ieur des maisons , monu-

ments, etc.

Dans ce cas, une seule photographie suffit. Elle doit etre

prise a 1 m. 5o de hauteur au-dessus du sol, letirage focal de

I'objectif etant de o m. i5. 11 est presque indispensable de se

servir d'un appareil special regie d'avance au tirage de 1 5 centi-

metres et muni d'objectifs donnant la mise au point a difFe-

rentes distances sans changer le tirage focal.

L'epreuve obtenue dans ces conditions est collee sur un

cadre muni d'echelles graduees. A gauche se voit la graduation

des distances de chaque point du sol a I'objectif; a droite,

I'echelle des reductions. Au moyen d'un perspectometre trcs

simple , on peut reconstituer rapidement et exactement le plan

geom^tral de tons les points vus, mais les echelles laterales

suffisent le plus souvent, sans qu'on ait besoin de tracer com-

pletement le plan.

L'^chelle des reductions s'obtient en divisant la hauteur de

I'objectif au-dessus du sol, soit 1 m. 5o successivementpar 10,

11, 12, i3, etc., et en portant les valeurs ainsi obtenues au-

dessous de la ligne d'horizon. On repere ainsi la trace sur le

sol des plans de front aux reductions successives de 10, 11,



106 PHOTOGRAPHIE METRIQUE DES MONUMENTS.

12, 1 3 , etc. La graduation de gauche qui donne les distances en

profondeur s'obtient en multipliant le chifFre de la reduction

par le tirage focal o m. 1 5.

2" Lorsqu'on opere au dehors, sur un sol non horizontal,

une photographie unique n'est plus sufFisante. II faut deux ou

plusieurs photographies prises de points devue convenablement

choisis et dont les axes se croisent sous un angle qui ne soit

pas trop aigu. Tl est necessaire de mesurer en meme temps

sur le terrain la distance des centres optiques de ces diverses

photographies, et de placer quelque part un ou plusieurs

jalons verticaux gradues. Avec ces elements, il est possible

de dresser le plan du terrain a une echelle connue et d'avoir

les dimensions vraies des objets photographies. Le tirage de

I'objectif doit etre, en outre, exactement connu. Dans certains

cas , une photographie unique peut suffire , a condition de pla-

cer un metre repere en tous les points interessants. Un procede

simple permet alors de determiner les emplacements respec-

tifs de chacun de ces reperes et d'en reconstituer ainsi le plan

a une echelle connue.

La seule difFiculte de ce genre de photographies reside dans

le choix et Tappropriation des objectifs employes. Une fois I'ap-

pareil bien regie, les operations photographiques ne presentent

aucunes difficultes particulieres , et on a I'avantage de rapporter

de veritables documents scientifiques permettant de reconsti-

tuer, quand on le veut, les formes, les dimensions et les empla-

cements reels des objets photographies.

Aussi, les appareils de M. Bertillon sont-ils munis de trousses«

speciales d'objectifs dites « a tirage constant)) de i5, 2 5, ou

5o centimetres qui sont construites par M. Lacour-Berthiot a

Paris et qui conservent le tirage focal fixe de 1 5 , de 2 5 ou de

5o centimetres, quelle que soit la mise au point demandee par

le sujeta reproduire. On met done au point, non pas en de-

placjant la cremaillere du verre depoli, mais en changeant la

lentille d'avant de fobjectif suivant la distance. L'emploi de ces

trousses facilite beaucoup fetablissement des plans geometraux
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d'apres les photographies , en permettant de se servir de per-

spectometres traces d'avarice et relatifs soit au tirage de i5,

soita cehii cle 25, soit a cehiide 5o centimetres'^'.

B. Application a des objets isoles. — Qiiand il s'agit de

reproduire des objet isoles, la perspective sur sol horizontal

n'intervient plus et les ^chelles de reductions et de distances

deviennent inutiles.

II y a un grand avantage a employer dans ce cas une trousse

d'objectifs a tirage constant de o m. 5o adaptee a un appareil

de format 2 4/3o, et a eloigner le sujet proportionnellement a

sa dimension. Un squelette d'homme, par exemple, serait place

a 5 metres et reproduit au dixieme , tandis que celui d'un oiseau

mouche serait place a o m. 5o et repi^oduit grandeur naturelle.

La trousse possede un nombre sufFisant de combinaisons

pour assurer la mise au point a des distances et par suite a des

reductions tres varices, qui vont de la grandeur naturelle a

o m. 5o de distance, jusqu'a la reduction de loo a la distance

de 5o metres, le tirage focal conservant en tous les cas la meme
valeur de o m. 5o.

Cette uniformite du tirage donne un angle de champ con-

stant pour le format adopte 2 4/3 o et voisin de celui des peintres.

''' Get ouvrage est un manuel et non

un historique. Nous tenons n^anmoins a

rappeler que
,
quinze ans avant M. Bertil-

lon , le dooteur Gustave Le Bon avait fait

connaltre dans un ouvrage intitule : Les

levers photograpltiqaes , Paris 1889, un cer-

tain nombre d'appilcations ingenieuses a

la photograpliie des principes de la per-

spective et de la topographie. Mais c'est au

regrett^ Laussedat que revient incontesta-

blement I'honneur d'avoir, sa vie durant,

attir^ Tattention du monde savant sur les

services multiples que la photographie

bien comprise peut rendre a I'art des le-

vers de plans.

Les progrfes que M. Bertillon a realises

en cette matiere ont principalement con-

siste dans I'invention des cadres metriques

a double ^chelle de distances et de reduc-

tion, ainsi que des perspectometres a

6ventail d'un modele nouveau, dont I'em-

ploi a permis d'obtenir des resultats pra-

tiques, tels que le trace immediat sans

calcul, ni constructions graphiques com-

pliquees d'un plan, ou partie de plan,

d'apres une photographie m^trique ; et

enfm, avant tout, dans la creation d'un

nouvel instrument d'oplique, les trousses

d'objectif « a tirage constant » qui seules

ont permis de realiser les cadres pour des

tirages fixes et convenablement determi-

nes d'avance suivant la nature de la pho-

tographie a recueillir.
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L'oeil plac6 a o m. 5o de la photographie , c'est-a-dire au point

de viie reel de I'image, restitue done, d'line fagon exacte, les

creux et les reliefs vrais de I'objet.

La distance a laquelle on doit amener l'oeil pour avoir la

perspective exacte (et qui est toujours egale au tirage focal de

I'objectif) n'a jamais ete indiquee sur les photographies jusqu'a

present; d'autre part, elle varie forc^ment d'un sujet a I'autre.

En efFet, le photographe professionnel se preoccupe surtout de

faire une « bonne mise en plaque », c'est-a-dire d'encadrer son

image dans le format de son appareil, ce qu'il obtient en modi-

fiant la distance et le tirage de son objectif selon le recul dont

il dispose dans son atelier.

II en resulte que lorsqu'on parcourt une collection de photo-

graphies de meme format, on ne tarde pas a ^prouver une cer-

taine fatigue a la fois visuelle et intellectuelle , dont il est assez

difficile de se rendre compte et, en outre, il est rare que I'image

photographique nous donne la meme impression que la vue

directe ou que le dessin execute par un artiste scrupuleux et

fidele. Nous croyons qu'il faut chercher la cause de ces pheno-

menes principalement dans la variation continuelle des tirages

focaux avec lesquels les diverses photographies ont 6te prises

,

et qui amenent de grandes differences dans les « angles de

champ » des images successivement examinees. II arrive le plus

souvent que cet angle est beaucoup trop grand. On pent com-

parer I'objectif a un « oeil immobile », les images recueillies dans

les deux cas 6tant des projections coniques et obeissant aux

memes lois g^ometriques. Mais quand l'oeil se fixe pour regar-

der un objet, son angle de champ pratiquement utilise est assez

faible et diminue de plus en plus avec le degre de definition

qu'on veut obtenir, tandis que celui de I'objectif est g6n6rale-

menttres 6tendu, pouvantatteindre jusqu'a i lo degr^s.

Ces inconv^nients disparaissent avec I'emploi de la trousse a

tirage constant de o m. 5o. Sa presence s'impose dans les labo-

ratoires photographiques des Universit^s, etc., et chez les 6di-

teurs de publications concernant les sciences ou les beaux-arts.
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La mensuration des objets ainsi reproduits a pour base la loi

suivante qui derive directement de I'invariabilite du tirage

focal. En vertu des principes deja exposes de la degradation

lineaire perspective , la reduction des dillerents plans de front

de I'objet augmente ou diminue d'une unite poui- une varia-

tion de distance de o m. 5o (valeur du tirage focal) en ar-

riere ou en avant du plan principal de comparaison.

Ces variations de reductions sont, nous I'avons vu, rigoureu-

sement proportionnelles aux variations des distances. Ainsi

chaque 5 centimetres d'eloignement augmentera le chifire de

la reduction (quel qu'il soit) de la fraction decimale constante

0,1. Par exemple, soit un objet qu'on a photographie a la re-

duction nominale de 5 et place par consequent a la distance

de 5 X o m. 5o = 2 m. 5o (cette reduction et cette distance etant

relatives a un plan de comparaison bien determine de I'objet)

,

on aura

Une reduction de 5,i pour un plan situe a 2 m. 55
en partant

de 5,3 pour un plan situe a 2 m. 60
[ .

^^

» de 5,3 pour un plan situe a 2 m. 65
]

et, inversement,

Une reduction de 4,Q pour un plan situe a 2 m. 45
)I/O 1 •

t \ /f^" partant

» de 4,0 pour un plan situe a 2 m. 40 > de

» de 4,7 pour un plan situe a 2 m. 35 ]
" J**^

'

'

RajDpelons que les photographies des cranes au quart de la

grandeur naturelle out ete faites avec ce meme tirage de o m. 5o

a la distance de 2 metres. (Voir pages 209-2 1 5.)

C. Applications a des objets cylindricjues (vases, poteries, cy-

lindres graves). — Les missionnaires scientifiques rapportent

souvent des vases, des poteries, des cylindres graves ayant

une valeur artistique ou arclieologique considerable; ils desi-

rent naturellement en donner un dessin. Voyons comment le

probleme pent etre resolu par la photographie metrique.
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Pour obtenir une reproduction photographique complete d'une surface

cylindrique, M. Bertillon a imagine de placer robjet sur une espece de plate-

forme tournante (PI. A), dont le pourtour est gradue angulairement et qui

est actionne par une manivelle et un engrenage susceptible de donner un

mouvement de rotation. On peut ainsi faire tourner I'objet d'un angle deter-

mine, corresjDondant a une partie aliquote de la circonference
;
par exemple,

60°, 45°, 3o°, etc., de facon a faire defiler devant I'objectif la surface entiere

du cylindre par poses successives au nombre de 6,8, 12, etc. , a volonte.

Devant la plaque sensible, est disposee une fente rectangulaire dont I'ecar-

tement est regie d'apres la largeur de la zone (corde de Tare) a reproduire , de

maniere a raccorder aussi bien que possible les images successives. Cette

serie d'images planes juxtaposees peut 6tre consid6ree approximativement

comme le developpement de la surface cylindrique de I'objet, quoique le

veritable developpement geometrique, obtenu en faisant rouler le cylindre

sur un plan , soil un peu plus grand.

Le resserrement lateral ainsi produit represente la difference qui existe

entre la circonference et le perimetre du polygene regulier inscrit d'un

nombre de cotes egal au nombre des poses successives. II diminue a mesure

que le nombre de poses augmente '^'.

La planche A montre un vase chinois dispose sur la plate-forme tour-

nante et la planche B le developpement photographique , sur une surface

plane, de la scene qui se deroule sur le cylindre du vase. Ce developpement

a ete obtenu au moyen de huit poses, a la reduction de 1/2 ; I'objectif de la

trousse a point de vue constant 6tant place a 2 metres du plan tangent anterieur.

''' En voici quelques valeurs. Si nous

bupposons un cylindre de 10 centimetres

de rayon reproduit grandeur naturelle,

son developpement reel aurait une lon-

gueur de 2 TTX 10""= 62™ 83.

Photographie en six poses successives

,

c'est-a-dire avec un angle de rotation de

60°, la s^rie des six images juxtaposees

equivaut au developpement de I'hexagone

regulier dont le c6t6 est egal au rayon et

dont le perimetre mesure six fois le rayon

ou, dans le cas present, 60 centimetres.

La difference, ou I'erreur moyenne
commise, atteint done 2"° 83, soit moins
de 1/20° de la longueur totale.

Avec huit poses. Tare de rotation est

de /i5°, dont la corde est : RV/ :

\l~^

ou 10°"' X 0,7655 et le perimetre 80""

X 0,7655 = 61"" 2/1 : I'erreur moyenne
devient 1™ Sg , environ i//io°.

Enfln, avec douze poses, on obtient le

dodecagone dont le cote est — UT^— J 2
)

= .5'"X i,o35 = 5™ 175 et le perimetre
62"" 1 ; I'erreur moyenne descend a 0°'" 73,

moins de 1/80°.

On doit remarquer que les images suc-

cessives subissent un resserrement irregu-

lier du a la courbure du cylindre et qui , nul

au centre, va en croissant jusqu'aux cxtre-

raites. Le calcul montre que )e maximum
de ce resserrement peut etre represente,

approximativement, par ie cosinas de la

moilie de I'arc de rotation.

Dans Texemple a huit poses que nous

donnons, ce cosinus vaut 0,92/1, c'est-a-

dire que , sur les bords extremes de chaque

image, 1 centimetre est reduit a o™ 92.

La deformation perspective maxima
atteinte en ce poini est done de 1/12',

soit environ trois fois plus grande que

I'erreur moyenne calculee plus haut.





Planche a.

Vase en pohcelaine de Chine, fabeique dans les manufactuhes imperiales

PENDANT LE BEGNE DE DzENG-HoA, EmPEREUR DE MiNG (l5oO-l55o).

(Appartlent au Docteur Chervix.)

Pliolographiii a la reduction de 1/2, 5 comptec sur le plan tangent anterieurement.

Distance de I'ohjectif : 2 metres. Horizon a 65"'/'" au-dessus du sommel du vase.
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PORTRAIT DESCRIPTIF.

I

ANALYSE DES PORTRAITS

ET DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA PHYSIONOMIE.

L'analyse des portraits recueillis par la method e indiquee

precedemmentdoitetre faite en etudiant separement les divers

traits de la physionomie , ce qui permet de dresser des tableaux

comparatifs du plus grand interet. On se trouvera bien de se

conformer pour cette description a la methode d'analyse phy-

sionomique qui fait I'objetd'un enseignement regulier, dans le

service de M. A. Bertillon, sous le nom de portrait parle^'^K On
trouvera ces dilFerents elements clela physionomie groupes dans

les tableaux suivants :

Le front Tableaux 1 a IV.

Le nez « V a Vll.

Les levres « VIII et IX.

Le men Ion .
» X.

Le profil » XI et XII.

L'oreiUe droite » XIII a XVII

L

Les sourcils » XIX.

Les paupieres .
" XX et XXI.

Les yeux » XXII.

Enlin, le portrait descriplif residtant de Texamen des j)hoto-

graphies se complete par une autre serie de renseignements

sur la couleur de la peau et des yeux, tires des documents

chromatiques notes par le voyageur, et enfin par des donnees

importantes sur I'etude micrometrique des cheveux, d'apres

de nombreux echantillons que nous conseillons de rapporter.

''' On trouvera, en annexe, le Tableau amples renseignements, se reporter a I'oii-

GEN'ERAL RECAPiTULATiF DES HENSEiGXE- YT&ge de M. A. Bcrtillon « Instructions

MENTS DESciviPTiFs dont Tensemble con- signaletiques ».

stitue le portrait park. Pour de plus
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OBSERVATIONS PR^LIMINAIRES.

Pour bien comprendreles tableaux ci-apres, quelques expli-

cations preliminaires sont indispensables.

Ce serait une erreur de croire qu'il est superflu et meme ri-

dicule de definir les differentes parties composant des organes

aussi connus, aussi vulgaires que le sont le front, le nez, les

oreilles, etc. L'experience montre que, faute de s'entendre sur

la terminologie de ces organes, on ne se comprend plus. Je

donne done une definition que je me suis applique a rendre

aussi courte que possible par femploi de figures schematiques

explicatives.

La regie fondamentale suivie pour I'etablissement du por-

trait descriptif, c'est la separation, dans I'analyse, des deux ele-

ments primordiaux qui le constituent : la forme et la dimen-

sion.

La forme est consideree , autant que possible , sous divers

points de vue ou profils, lesquels se resolvent en lignes. Une

fois isolees, ces lignes sont decrites soit separement sous le rap-

port de la.forme de leiir trace, de leur direction ou de leur incli-

naison generale, soit sous ces deux points de vue successive-

ment.

La dimension est indiquee uniformement par I'un des quali-

ficatifs suivants : petit, moyen, grand, en y ajoutant, pour

obtenir une seriation encore plus nuancee, les attenuatifs

(legerement petit, legerement grand) ou les augmentatifs (tres

petit, tres grand).

Tous les caracteres ont ete decrits en prenant pour base le

type moyen des Fran(jais tel qu'il a ete fixe par M. A. Bertillon'*'

surplus de 26,000 observations.

''' Voir Annuaire statiitique de la ville de Paris pour I'annee 1889, p. 8/(3 el suiv.



TABLEAU R£CAPITULATIF DES RENSEIGNEMENTS DESCRIFTIFS
vis6s sur la fiche signal6tique dite de "PORTRAIT PARLlfe " (Methode Alphonse Bertillon).

V CARACTERES CHROMATIQUES
et renseignements signaletiques concomitants.

Aurfeole Nuances :

No* de classe.

•a

m

«

e

fa

s
«

s
e
g

6)

pdle . .

jaune. .

orange,

chdtain.

{

Pferiphferie Nuances:

azuree, intermediaire-violacee, ardoisee

;

(avec ou sans pale).

\ azuree, intermediaire-violacee^ ardoisee;

} pale, jaunatre, verdatre.

azuree, intermediaire-violacee, ardoisee;

jaunatre, verdatre (avec ou sans pigment).

intermediaire-violacee, ardoisee

;

jaunatre, verdatre (avec ou sans pigment).

ardoisee, jaunatre (sans pigment marron).

marron raye de verdatre.

marron pur.

Renseignements

compUmentaires

Forme de I'aureole : dentelee, concentrique, rayonnante.

Tons des nuances de I'aureole j , . ,,,..,,. > Clair, moyen, tonce.
et de la peripherie

)

truite ; secteur jaune, orange, chatain, marron;

yeux vairons (indiquer la couleur de I'iris droit)j yeux

d'albinos;

.. 1 zone concentrique grisatre; cercle senile; taie;

PupiLLE dilatee, piriforme, excentrique;

ne voit pas, ou ampute, de I'oeil g. ou dr.; oeil de verre.

Particularites de

I'un et I'autre

S

Ji

1 — blonds, chatains, chatain-noir, noirs;

Nuance < — roux, roux-blonds, roux-chatains;

(
— grisonnants, blancs.

Ton clair, moyen, fonce.

la nature ou le degrc

d'ondulation

.

droits, ondes, boucles, frises, crepus, laineux.

— a insertion circulaire;

— a insertion rectangulaire
;

— a insertion en pointes (montantes).

ifrontale.
ton su rale,

parietale.

alopecie totale.

la coupe sa designation a la mode du jour.

raeche de nuance diiKrente; albinos; — teints;

perruque, teigneux, pelade, etc.

le trace de I'insertion

frontak

re I'abondancc

les particularites . .

Race.

(Tvfe ou carac-

t'ere cthnique, en { Negre, mulatre, chinois,

I
cas d'cxotisme ( arabe, gitane, metis de .

seulcment) . .

et de .., etc.

a
a

/ la nature des polls

i'emplacement naturcl et

le degre d'ahondance.

clairsemee ou abondante,

en completant, s'il y a lieu,

par la designation des parties

glabres.

I
— blonde, chatain, chatain-noir, noire;

Nuance | — rousse, roux-blond, roux-chatain;

grisonnante, blanche.

Ton clair, moyen, fonce-

raides, souples; droits, ondes, boucles, frises.

— naissante. ]

moustaches,

favoris.

— de bouc.

— en collier.

— entiere. 1

face glabre. /

fer a cheval, mouche, collier, barbiche fran^aise,

la coupe
' barbiche et collier a I'americaine, menton rase,

/ favoris divers avec ou sans moustaches, etc.

\ les particularites. ... 1 melangeede etit ;
albinos; — teinte.

Pigmentation . .

j

petite, moyenne, grande.

Sanguinolencc, .
j
petite, moyenne, grande.

Teint . . <! (
- hale, bilieux, jaune, cireux, chlorotique;

Particularity. . < rousseurs, eruption, acne, taches pigmentaires,

( etc.

\

/ Arcades (proeminencc

•»* ' Inclinaison

n̂
j
Hauteur

f « Largeur ^

des).

\ Particularites ....

Hauteur naso-labiale

.

Proeminencc

.

hordure

Epais

Particularites

2° CARACTERES MORPHOLOGIQUES
^- — Sp>^cia,lemLent a-\x x:>oi3n.-t d.e -vuLe d.i-i p»3?ofil.

I petite, moyenne, grande.

/ oblique (— fuyant).

\ intermediaire.

! verticale, — proemment (— bombe).

I

petite, rnoyennc, grande.

!
petite, moyenne, grande.

I

preeminence des sinus, des bosses frontales; profil ecu

I
petite ou grande.

'RflC»ic (profondeur de la).

Dos ca\c.

j

petite, moyenne, grande.

ectiligne, vexe, busque. Variete ; sinueux. Base relevee, horizontale, abaissee.

\
Hauteur

.

Particularites

rbe. 1

Dir,u:iiston I

.

- superieure proeminente.
- inferieure proeminente.

(
petite (— peu bordees).

f grande (— largement bordees)

( petite (— minces).

(
grande (— epaisses).

e
A
e
S
e
oa

« Particuiariies

Defaut d'adherence
(
— superieure retroussee.

\
— inferieure pendante.

sillon median accentue.

levres gercees.

8
e

a
«

Inclinaison.

Hauteur
.

« Tarscur „

Particular,lies

iMrseur »petite, moyence, grande. j| Saillie
|

petite, lufiyenne, grande.

racme du nez tres etroite ou tres large, de hauteur tres rtiite ou tres grande.

iigne dorsale en S; meplat dos du nez, dos mince ou la.'-gc, dos ecrase, dos incurve ;i gauche ou a droite.

bout efhle ou arcs, bilobe, meplat bout du nez, bout Jevii a gauche ou a droite. couperose.

cloison decouverte ou non apparente, absente, device a gauche ou a droite.

narjnes empatees ou mobiles, dilatees ou pincees, gauche ou droite aplatie ou surelevee. rccurrentes.

petite, moyenne, grande.

— petite ou grande.

— pincee ou bee.

— a coins abaisses ou releves •

abaissement du coin g. ou dr. de la

— oblique a g. ou a dr.

— en coEur, — lippue.

incisives superieures ou inferieures decou-
vertes, larges, chevauchant, saiilantes •

perte des incisives superieures, fausi^es

dents, etc.

— fuyant ou saillant.

petite ou grande.

petite (— pointu); grande (— carre).

plat ou a houppe, a fossette,

a fossette allongee, bilobe.

«
Projii ironto-nasal.

« 3
U>

s
e

Profit '•".io-huccal

.

continu ou brise ;
parallele ou anguleux.

arque, ondule.

proeminence des os de la base du nez;

preeminence dentaire.

( superieur.

} inferieur.

( total.

1 superieur.

(
total.

face rentree en dedans.

prognathisme

orthognathisme

^ythctiqucmetit . .

Hauteur cranienne.

S
e Malj\

rite

inations et particula-

cranienncs

semi-lunaire, en pignon.

crane bas ou haut.

ocdput plat, occiput bombe Iproeminent)

;

— en bonnet a polls, en car^ne, en besace;



e
L

Bordure .

Lobe.

^ I Antitragus .

Plis et forme geir'

nulle.

^ s^ petite.

= J moyenne.
'' grande.

descendant,

equerre.

intermediaire.

golfe.

horizontal.

intermediaire.

oblique.

cave. •

M S-i intermediaire.

— " I vexe.

plate,

petite.

l^
j moyenne.

grande.

fondu.

intermediaire.

separe.

cave.

rectiligne.

intermediaire.

saillant.

nul.

efface.

intermediaire-

accentue. i;

plate,

petite,

moyenne.

grande.

traverse,

intermediaire.

uni.

eminent.

verse.

intermediaire.

droit.

triangulaire.

rectangulaire.

ovale,

ronde.

ouverte.

intermediaire.

adherente.

petit.

moyen.

grand.

nul.

petit,

moyen.

grand.

superieur.

posterieur.

inferieur.

total (ou pedoncule).

nodosite, elargissement, saillie et tubercule darwiniens.

bordure froissee, echancree; bordure posterieure fondue (au niveau de la pointe inferieure de la fossette naviculairel.

contour superieur aigu, contour supero-anterieur equerre ou aigu.

contour supero-posterieur equerre ou aigu, contour superieur bicoude ou obtus-aigu.

lobe perce, fendu (une, deux ou trois fois) ; lobe etroit ou large,

lobe a inclinaison oblique interne ou externe, lobe a torsion anterieure.

lobe a fossette, a virgule, k ilot.

ride oblique posterieure unique et rides multiples du lobe.

antitragus fusionne avec bordure orlginelle.

tragus tres pointu, bifurque; tragus et antitragus poilus.

incisure post-antitragienne, canal intertragien tres etroit.

pointe naviculaire en fossette.

pli superieur a plusieurs branches, joignant la bordure, hematome du pli superieur, pli median horizontal.

conque basse ou haute, etroite ou large, repoussee, traversee, etc. ; oreille etroite ou large.

origines contigues ou largement separees.

oreille coUee superieurement et ecartee inferieurement, cassee a I'antitragus ; oreille a insertion verticale ou tres oblique.

B SiD^cia,leme]Q.t a^-u. p)oin-t de -vuLe d.e la, fstce.
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1° Synthetiquement

Analytiquement

Etat g'raisseux .

•m

e

Emplacement

Direction

Forme

Dimensions

I

Particularites de I'im-

plantation

Nuance

— en toupie, en losange, en pyramide;

— carre (large), rond, ovale, rectangulaire, long (etroit)

;

j
— bi-concave (etroitesse temporale)

;

' — asymetrique (a gauche ou a droite).

' parietaux ecartes ou rapproches

;

\ zygomes ecartes ou rapproches

;

\ machoires ecartees ou rapprochees;

( pommettes saillantes.

face pleine (grasse) ou face osseuse (raaigre).

joues fiasques, creuses, etc.

— rapproches ou ecartes; — bas ou hauls; (— g. ou dr. plus haut).

— oblique interne ou oblique externe.

— fortement arques, rectilignes ou sinueux.

— courts ou longs; — etroits (lineaires) ou larges.

— clairsemes, clairsemes en queue ou fournis (drus).

— reunis, a maximum en queue; — en brosse, en pinceau.

a noter seulement quand elle tranche avec celle des cheveux.

V
fa

V

(8

§ I I Hori^ontalement

.

"co w 1

a S <
0) s

JE ", / Verticalement . .

« =
I

I

Modele de la paupiere

superieure .....

petite (— peu fendues).

grande {— largement fendues).

petite f— peu ouvertes).

grande (— tres ouvertes).

— recouvertes.

— decouvertes.

angle externe releve ou abaisse.

yeux brides.

— superieure gauche ou droite tombante.

Particularites ( debordem' externe ou entier des — sup"'.

— inferieures a bourrelet, k poche, ridees.

— echancrees, rouges, larmoyantes,

degarnies de cils, chassieuses, renversees.

S I « Saillie

A
H f Particularites.

petite (— enfonces).

grande (— saillants).

iris releve;

strabisme g. ou dr., convergent ou diverg'.

Orbites .

Interoculaire

f

frontales . . . .

( Dimension en hauteur.

{ Particularites

petites ou grandes.

excavees ou pleines.

* 1 intersourcili'eres

•8

diverses

Expression habituelle

de la physionomie

I

petit ou grand.

( totale ou mediane; courbe, arquee,

( rectiligne ou sinueuse.

verticale (et mediane); verticale (et

unilaterale) a g. ou a dr.

oblique a g. ou a dr.

horizontale et circonflexe de la racine

du nez, triangle intersourcilier.

— temporale (patte d'oie);

— tragienne

;

sillon naso-labial, sillon jugal; !

— verticales et horizontales du cou.

etonnee, souriante, moqueuse, meditative,

souff'rante, grimafante;

air dur, energique, hautain, solennel, cu

inversement.

3° CARACTERES D'ENSEMBLE ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

S

a.
fa

e

Cou

Carrure

Ceinture .

Longueur. . .

Largeur . . .

Particularites.

Inclinaison . .

Largeur . . .

I cou court, cou long.

i cou mince (maigre).

/ cou gros (gras).

( larynx saillant, goitre, double menton,

( bourrelet occipital.

(
horizontale, intermediaire, oblique;

(
cpaule gauche ou droite tombante.

petite, moyenne, grande.

petite, moyenne, grande.

•I -M

-" e

raide, voutee, nonchalante;

tete penchee en avant ou en arriere,

tate dejetee a gauche ou a droite;

dos rond, epaules saillantes, bossu, poitrine bombee

;

posture habituelle des bras et des mains;

jambes arquees, cagneuses, etc.

fa

S

a

Demarche.

Gesticulation

lente, a petit pas, leg^re, sautillante, ou inversement, souple

ou raide ; en chaloupe, en flexion, etc.

boiteuse a gauche ou a droite, pieds bots, pointe des pieds

tournee en dedans ou exagerement en dehors,

gesticulation nulle ou abondante des doigts, de la main, des

bras, de la tete; gaucher, etc.

droit ou oblique, perfant ou atone,

I

Regard I fixe ou mobile, lent ou rapide, franc ou fuyant, en coulisse, etc.

( myope, presbyte; clignotant; porte monocle, lorgnon, lunettes.

1 des sourcils, des paupieres, du nez, de la bouche
;

Tics et mimique. . { fume, chique, prise; se ronge les ongles, ongles soignes ;

Vices d'articulation

Parler

Accent etranger .

mouvement oscillatoire du globe oculaire, etc.

begaiement; hesitation, bredouillement

;

BLESiTEs: chuintement, zezaiement, grasseyement, nasonnement.

Timbre
|
voix grave, aigue, feminine chez I'homme ou inversement.

faubourien, campagnard de Seine-et-Oise, picard, auvergnat,
meridional (gascon ou proven^al) , tics de langage (repetition

d'une meme formule), etc.

son origine
;

porte-t-il sur voyelles, consonnes ou deplacement
de I'accent tonique, avec ou sans faute de genre, de construc-

Babillement

Presomptions
soelologiques

Observations
anthpopometrlques

et

penseignements
divers

neuf ou vieux ; col, cravate, canne, gants, bagues,

chaussure, etc.

Chapeau : sa forme, sa designation a la mode du jour.

coiffe en avant ou en arriere, a gauche ou a droite, etc.

origine ethnique ou sociale, education, profession,

antecedents de toute nature.

age reel et age apparent;

taille, hauteur du buste, longueur de I'oreille droite;

choix des autres mensurations qui s'ecarteraient tres

notablement de la moyenne.

Particularites remarquables de I'oreille gauche.

Forme de la main : etroite ou large, courte ou longue,
maigre ou grasse (potelee) ; doigts noueux, poilus

;

bout des doigts eflBle, carre, spatule, etc.

Formule digitale.

Principales marques particulieres.

NOTA. — La presence d'un tiret — devant une formule descriptive indique la repetition de la rubrique principale. Les rubriques dent I'emplacement a dii 4tre transpose de la face au profil et inversement sent mises entre guillemets «

Les synonymes et explications sont entre parentheses
( ). La conjonction ou placee entre deux qualificatifs, sert a faire ressortir I'opposition de sens existant entre les deux mots qu'elle separe.

IMPRIMERIE CHAIX (SUCCURSALE B), II BOULEVARD SAINT-MICHEL. — l33-08.
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Aurfeole Nuano
No* de classe.

1 pale . .

2 jaune. .

3 orange.

4 chdtain.

marron

TS DESCRIPTIFS

Renseignefnents

compUmentaires

Particularites de

I'un et I'autre

oeil

For

Ton

et

triii

yeu

d'

zon(

Pup

ne 1

( Large,

Ceinture

.

©2
s «

iFvations

raide, voutee, noncl'«*>'>**l*iqwies

tfite penchee en ava et
tete dejetee a gauchgnements
dos rond, epaules s|y£p|g

posture habituelle c

jambes arquees, ca{

la nature des polls

I'emplacement naturel et

le degre d'abondance.

la coupe

les particularites. . . .

Pigmentation . .

Sanguinolence. .

Particularites. .

clairsemee ou abondante,

en completant, s'il y a lieu,

par la designation des parties

glabres.

;
— blonde, chatain, ch4tain-noir, noire;

— rousse, roux-blond, roux-chStain

;

grisonnante, blanche.

clair, moyen, fence.

raides, souples; droits, ondes, boucles, frises.

— naissante.

moustaches,

favoris.

— de bouc.

— en collier.

— entiere.

face glabre.

fer k cheval, mouche, collier, barbiche franfaise,

barbiche et collier a Tamericaine, menton rase,

favoris divers avec ou sans moustaches, etc.

melangeede etde ; albinos; — teinte.

petite, moyenne, grande.

petite, moyenne, grande.

— hale, bilieux, jaune, cireux, chlorotique;

rousseurs, eruption, acne, taches pigmentaires,

etc.

lES

NOTA. — La presence

Les synonymes et explicatio.

' age reel et age apparent;

taille, hauteur du buste, longueur de I'oreille droite;

choix des autres mensurations qui s'ecarteraient tres
notablement de la moyenne.

Particularites remarquables de I'oreille gauche.

Forme de la main : etroite ou large, courte ou longue,
maigre ou grasse (potelee) ; doigts noueux, poilus

;

bout des doigts effile, carre, spatule, etc.

formule digitale.

Principales marques particulieres.

le de la face au profil et inversement sont mises entre guillemets
ots qu'elle separe.
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FRONT.

L(^ Iront est examine a differents points de vue, savoir :

1 " Proeminence des arcades sourcilieres

;

2° Inclinaison de sa ligne de profil par rapport a un plan

horizontal passant par la racine du nez. A noter que les fronts

fuyants sont presque toujours accompagnes d'une grande pro-

eminence des arcades sourcilieres et les fronts verticaux d'une

petite

;

Inclinaison fuyante. Intermediairc.

Fig. /lO.

Verticale.

3° Hauteur de I'extremite de la lig'ne de profd au-dessus du

meme plan;

/i° Largeur appreciee transversalement d'une tempe a I'autre.

ANTHROPOLOGIE METRIQDE.
IMl'lUBIEniK
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I. — FRONT. PROEMINENCE DES ARCADES SOURGILIERES.

RACE A. RACE B.
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NEZ.

Tout d'abord, quelques definitions:

1° La racine du nez est cette concavite A
qui existe toujours plus ou moins accentuee

en haut du nez entre les yeux, sous la base

du front; 2" le bout da nez B est le point de
reflexion du lobule. Le dos du nez est la ligne

de profd du nez AB depuis sa racine jusqu a

sa pointe; le bord inferieur ou base da nez

s'etend du bout B au point d'attache C de la

narine avec la joue.

L Forme du nez. — On distingue dans le profd du
1° La concavite ou profondeur de la racine du nez;

1° Laforme ge'nerale du dos du nez (fig. /ia).

Nez a dos cave. Nez a dos rectiligne.

Fig. 42.

Nez a dos convexe.

Dans la forme concave, la partie superieure correspondant

aux OS du nez descend plus ou moins obliquement en ligne a

peu pres droite; puis, la partie inferieure qui correspond au

bout du nez se porte en avant, de sorte que I'ensemble de la

ligne presente sur le profil une forme concave. Dans la forme

rectiligne , le dos decrit une ligne droite de la racine a la pointe.

Dans la forme convexe, le dos du nez decrit une courbe convexe

a peu pres uniforme de la racine a la pointe. Le nez buscjue est

une variete du nez convexe. La fraction superieure de la partie
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osseuse presente une convexite forte et courte, au-dessous de

laquelle le reste de cette partie osseuse devient a peu pres

droite et se continue avec le bout du nez.

3° Inclinaison de la base du nez. Elle peut etre relevee, hori-

zontal ou abaissee. Ces mots visent I'inclinaison du bord libre

des narines de C en B (%. /i3) et non celle de la ligne de la

silhouette qui s etend du haut de la levre superieure au bout

du nez.

.:1 :::)

Nez a base relevee. Nez a base horizontale. Nez a base abaissee.

Fig. 43.

II. Dimensions du nez. — Elles sont au nombre de trois :

i" La hauteur ne se compte pas sur le dos du nez, comme on

pourrait etre tente de le faire. Cest la ligne comprise entre la

racine du nez et le point C de la figure l\. i . On evite ainsi les

illusions d'appreciation qu'occasionnent les nez tombants (a

base abaissee)
,
qui paraissent toujours plus hauts qu'ils ne sont

en realite, tandis que les nez a base relevee semblent toujours

plus petits

;

2" La saillie est la distance comprise entre le point B, le

plus saillant du doz du nez, et le milieu C (fig. /ii) de la ligne

transversale qui reunit le point d'attache des deux ailes du
nez;

3° La largeur est la plus grande distance transversale com-

prise entre ces deux ailes.
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V. — NEZ : PROFONDEUR DE LA RACINE ET FORME DU DOS.

PROFONDEUR DE LA RACINE.
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LEVRES.

Vues de profil, elles ont ete examinees sous le rapport de :

1" La hauteur naso-labiale, qui exprime la hauteur absolue

de la levre superieure appreciee de la base du nez a la bouche;

2" La proeminence de Tune des deux levres par rapport a

I'autre

;

3° La bordure, qui repr^sente la largeur de la bande lisse

pr^sent^e par les levres exterieurement

;

4° Leur epaisseur absolue, exprimee par des levres minces

ou epaisses.

BOUCHE.

La description de la bouche appartient incontestablement a

la vue de face, mais elle est determinee par la forme des levres,

dont je viens d'indiquer les elements. Je n'ai considere que sa

dimension appreciee d'un angle a I'autre; d'ou les deux ex-

tremes : petite ou grande.

MENTON.

Vu deprofd, on distingue surtout Vinclinaisongenerale de cette

partie de la silhouette. Le menton est ditfuyant lorsque la ligne

de profil est oblique d'avant en arriere et de haut en has ; il est

dit saillant lorsqu'elle est oblique d'arriere en avant.
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VIII. — LEVRES : HAUTEUR ET PROEMINENCE.

HAUTKUR NASO-LABIALE.
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CONTOUR GENERAL DE LA TETE, VUE DE PROFIL.

La description detaillee des lignes de profd du front, du nez, deslevres et

du menton doit ^tre compl6tde par un examen d'ensemble.

Le PROFIL FRONTO-NASAL (tableau XI) precise la position de la ligne du

front par rapport a celle du nez. Le profd continu suppose un front dont la

ligne d'inclinaison prolonge celle du nez , c'est le profd dit grec ou classiqae.

Dans le profd IrisS, au contraire, la ligne du front et celle du nez ofFrent

faspect dune ligne bris^e. Dans le projil paralMe , les lignes du front et du

nez prolongees sont paralleles, ce qui implique la presence d'une racine

d'assez grande profondeur, tandis que, dans le profd hrisi, ces deux lignes

forment une ligne brisee, un angle notable. Dans le projil arqui, le front a

profd courbe et le dos du nez convexe presentent une analogic avec les arches

d'un pont , tandis que , dans le profd ondule , on voit I'association de deux

courbes de sens opposes : front a profil courbe et nez concave.

Profil naso-ruccal (tableau XII). — On distingue le prognathisme qui

peutetre sapirieur, infiriear ou totalet I'orthognathisme qui peut etre qualifie

de sap^rieur ou de total.

Hauteur cranienne (tableau XII). — II s'agit de la hauteur du crane au-

dessus du trou auditif. S'il est au-dessous de la moyenne , c'est un crane has;

s'il est au-dessus de la moyenne , c'est un crane haat.

XI. PROFIL FRONTO-NASAL.

RACE A.



PORTRAIT DESCRIPTIF. 121

OREILLE.

La figure kk et la legende qui raccompagne me dispensent

de toute description.

LEGENDE :

Bordare ABODE decomposie en partie origineHe Ah
sup^rieure BC, posterieure CD et inferieure DK.

Lobule EFGH eonsidere sous le rapport du contour El' , r\

de I'adherence a la joue FH , du modele G et dc sa

dimension en hauteur.

Antitragus HI examine au point de vue de son incli-

naison , de son profil , de son degre de renversement

et de son volume.

Plis internes separ^s en branches inferieure IK, supe-

rieure KL et mediane KM.

Fig. 44.

BoRDURE. — Elle est d^composee en trois portions : origi-

nelie, superieure et posterieure. Chacune de ces divisions peut

varier independamment en dimension , c'est-a-dire etre petite

,

moyenne ou grande.

Lobe. — Le lobe ou lobule a ete eonsidere sous quatre rap-

ports :

Golfe.Lohe a contour iquerre. Intermedialre.

Fig. 45.

1" Le contour de son bord libre EF, qui peut se terminer en
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pointe descendante et collee le long de la joue, ou en eqaerre,

ou enfm en ellipso'ide arrondi. Cette derniere forme est sub-

divisee a son tour en deux , suivant que Tellipsoide est encore

partiellement adherent : contour intermediaire , ou eri est com-

pletement separe par un espace libre : contour d golfe

;

2" Le degre d'adberence a la joue FH, laquelle pent etre

tellement complete
,
que la peau du lobe se reunisse a celle de

la joue sans former a leur point de jonction le moindre sillon,

Lobe a adherence fondue. Intermediaire.

Fig. 46.

Separee.

la moindre ride, ce qui est designe par le mot fondu, ou par-

tiellement separe, ce qu'on exprime par le mot intermediaire,

ou enfm en etre completement separe par un sillon forme par
la peau meme du lobe. L'adherence d'un lobe a contour golfe

est naturellement toujours separee;

3° Le modeU de sa surface antero-extefne G, laquelle pent
etre traversee par le prolongement de fbelix, unie ou en eminence

Lobe a modele traverse. Intermediaire.

Fig. 47.

Uni.

mamelonnee, ou enfm Mre intermediaire a ces differentes

situations

;

4° La Aaafeur peut etre petite, moyenne ou grande.
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L'antitragus presente une ligne generale de

1" Llnclinaison peut varier (voir fig. 48) de Yhorizontalite a

une obhcjuite qui, dans certains cas extremes, peut atteindre

45 degr^s. On a qualifie d'inclinaison intermediaire les cas

Antitragus Antitragus
a indinaison horizontale. a inclinaison intermediaire.

48.

Antitragus

a indinaison oblique.

qui ne peuvent etre qualifies d'horizontaux et qui, neanmoins,

ne sont pas franchement obliques.

2° Profil.— Par rapport a la ligne representee sur la figure 4

4

par un pointille HI, l'antitragus peut presenter un profil a

Antitragus

a profil rectiligne.

Antitragus

a profi] intermediaire.

Fig. 49.

Antitragus

a profil saillant.

concavite superieure (fig. 49), forme tres rare, ou rectiligne,

ou legerement sinueuse , dite intermediaire ou franchement sail-

lante.

3° Renversement. — L'antitragus et notamment son extre-

mite libre doit etre consid^re sous le rapport de son degre de
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renversement en dehors; d'ou les trois qualificatifs (fig. 5o
)

verse, intermediaire et droit.

AnLiU'agus verse.

(En dehors.)

Anlitragus a renversemeiil

interin6diaire.

Fig. 5o.

Anlilragns droit.

/i° Volume. — Enfin, toutes les questions de formes mises

a part, I'antitragus pent varier encore sous le rapport de son

volume, qui pent Mre petit, moyen, grand.

Forme generale. — Les qualificatifs employes sont sufTisam-

ment clairs.

Ecartement du pavilion.— II est surtout facile a noter dans la

partie superieure, posterieure ou meme inferieure.

XIII. — BORDTJRES DE L'OREILLE DROITE. (Voir fig. 44.)

BORDURE ORIGINELLE.
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XV.— LOBE DE L'OREILLE DROITE : MODELE ET HAUTEUR.

MODELE DU LOBE. (Voir f.g. ^7.)
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SOURCILS.

lis jouent un role tres important dans I'expression generale

de la physionomie, et presentent une tres grande variete de

dispositions, parmi lesquelles j e noterai seulementles suivantes :

Emplacement.— Les expressions indiquees visent seulement

I'implantation des sourcils consideres a I'etat de repos.

Elevation ou distance du milieu des sourcils au centre du

fflobe oculaire. Ecartement de I'extremite interne des deux

sourcils.

Direction generale de I'ensemble des sourcils; elle indique le

sens de leur obliquite en procedant de haut en Las.

Forme. — II s'agit de la forme de la direction generale in-

diquee plus haut.

Dimensions.— En ce qui concerne leur longueur, les sourcils

sont longs ou courts; sous le rapport de leur largeur, ils sont

etroits ou larges.

XIX. — SOURCILS VUS DE FACE.
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PAUPIERES.

Voaverture des paupieres est consideree : i° Au point de vue de la dimension

horizontale de la fente palpebrale;

i" Au point de vue du degr^ proprement dit de leur oavertare appreciee

verticalement; les rubriques employees sont tres claires.

3° Models de la paapidre sapirieare. — La paupiere superieure est com-

posde dedeux bandes superposees : Tune en forme de capote mobile
, garnie

de oils ; I'autre fixe , situee au-dessus , sous laquelle la premiere vient se replier

plus ou moins quand I'oeii est ouvert. Le modele caracteristique de la pau-

piere superieure est determine par la forme de ce pli quand le sujet regarde

droit devant lui. L'expression paupidre recoiiverte sert a designer les cas ou la

partie fixe masque entierement la partie mobile de la paupiere (ceil voil6).

Le caractere inverse est la paupiere dicouverte.

4° ParticulariUs des paapidres. — La principale reside dans fobliquit^ de

la fente palpebrale ; elle est plus apparente que reelle. Elle porte surtout sur

la direction de I'angle externe. La mention oeil hrid6 se rapporte a un debor-

dement de Tangle interne de la paupiere superieure, dont I'oeil chinois offre

le modele typique.

XX. — PAUPIERES : OUVERTURES HORIZONTALE ET VERTICALE.

OUVERTURE HORIZONTALE.
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YEUX.

II ne s'agit pas de la dimension du globe oculaire lui-meme

,

mais de la sailUe du globe apprecie par rapport aux pourtours

osseuxde I'orbite, d'ou les expressions employees.

Les particularites de I'orbite sont designees par les expres-

sions synthetiques : orbite excavee et orbite pleme. EUe est dite

excavee chez un sujet a paupiere exceptionnellement decou-

verte avec un globe oculaire relativement enfonce. L'inverse de

I'orbite excavee est I'orbite pleine, qui designe la combinaison

d'un globe saillant avec une paupiere superieure plutot debor-

dante.

Uinteroculaire est I'intervalle qui separe un oeil de I'autre;

ce renseignement est en relation directe avec le degre d'ecarte-

ment horizontal de la racine du nez.

XXII. —YEUX: GLOBE, ORBITE, INTEROCULAIUE.
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ANALYSE DES DOCUMENTS CHROMATIQUES.

L'etude des cheveux, de la couleur de la peau et des yeux
a de tout temps appel6 I'attention des voyageurs. Cuvier avait

fait de la couleur de la peau la base fondamentale de sa classi-

fication des races. Isidore GeofTroy Saint-Hilaire y ajoute les

caracteres tires de la nature des cheveux.

U est done naturel que, sur ces points fondamentaux , les

Missions scientifiques rapportent mieux que des impressions,

mais des documents precis.

A. COULEUR DE LA PEAU.

11 est important, pour cette notation, de distinguer la colo-

ration pigmentaire de la coloration sanguine.

Le terme : pigmentation ne vise que les variations de la ma-
tierejaune brunatre qui colore plus ou moins abondamment
la peau de tous les humains , meme ceux de la race blanche.

Le terme : sangninolence s'applique a la quantite plus ou moins

grande de sang que la transparence de la peau laisse percevoir.

On repondra a chacune de ces rubriques par les termes : petit,

moyen, grand, qu'on attenuera ou accentuera selon les cas. 11

faut remarquer que la coloration de la peau peut presenter des

differences notables suivant qu'on considere une partie du

corps couverte ou non. Ge qu'on voit ne represente pas toujours

la coloration exacte du tegument. En efiet, beaucoup de peu-

plades sauvages ou peu civilisees ont une horreur profonde

pour le baiti ou les ablutions quelconques. 11 est done indis-

pensable de soumettre la partie a examiner a un decapage a

I'alcool et meme, si la chose est possible, a un decrassage au

savon noir, avant de noter la couleur de la peau.

ANTHROPOLOGIE METMQDE. 9

IMPn[lI£ItlE KATIORALE,
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On examinera : i" la peau du visage (pommettes); 2" celle

situee a 20 centimetres environ au-dessous de I'aisselle.

Les couleurs du tableau de Broca ne donnent pas, le plus

souvent, de resultat satisfaisant et nous avons renonce a nous

en servir. Cela tient a ce que les nuances moyennes
, qui sont

de beaucoup le spins nombreuses , ne sont pas representees dans

ce tableau.

II est preferable de faire usage d'un lavis degrade a la terre

de Sienne qu'on pent obtenir facilement de la maniere suivante :

une feuille de papier bulle fort est divisee au crayon en sept

bandes egales, cliaque bande devant representer une des nuances

de la gamme a sept echelons a executer. Puis , avec une teinte

claire a la terre de Sienne , on lave toute la surface de la feuille.

Lorsque cette teinte est seche , on passe une seconde couche en

partant da la deuxieme division. Apres dessiccation, une troisieme

a partir de la division n" 3 , une quatrieme partant de la division

n° 4 , et ainsi de suite, ce qui donne une couche pour la premiere

division et sept couches superposees pour la septieme.

On obtient, de cette fagon, une gamme degradee dont la divi-

sion 1 correspond a la coloration des peaux claires, etla division 7

a celle des peaux foncees. Cette gamme est ensuite coupee en

deux : I'observateur se sert d'une des bandes pour ses comparai-

sons, I'autre est enfermee dans une enveloppe pour servir de

temoin.

Le lavis ainsi constitue ne change pas sensiblement de

teinte, malgr6 une exposition rep^tee a la lumiere solaire.

On cherchera tout d'abord dans la serie des teintes celle qui

se rapproche le plus de la coloration moyenne de la peau de

I'ensemble des sujets a examiner. Au besoin, on les separera par

groupes si les differences de coloration sont trop accentuees.

Chaque groupe est done represente par un numero de I'echelle

des teintes pris comme moyenne. Les observations indivi-

duelles seront, des lors, notees au moyen de la seriation des

qualificatifs : tres petit, petit, legerement petit, moyen, legere-

ment grand, grand, tres grand.
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On appreciera en meme temps et on notera de la meme
fagon la sanguinolence. D'ou le tableau suivant :

NUMERO DE L'ECHELLE DES TEINTES PRIS GOMME MOYENNE :

PIGMENTATION.
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B. COULEUR DES YEUX.

1. TECHNIQUE DE LA NOTATION DE LA COULEUR DE L'OEIL.

Tous les anthropologistes sent unanimes a reconnaitre

qu'aucun caractere ne presente a la fois plus d'immutabilite

chez le meme individu et plus de persistance dans un type

ethnique que la couleur des yeux. On a done constamment

cherche a utiliser ce renseignement; mais il faut reconnaitre

que, jusqu'aux travaux de M. A. Bertillon, cette determination

n'avail ete faite que d'une maniere tres insuffisante. Broca, lui-

meme, n'etait pas arrive a resoudre le probleme, dont il avait

volontairement laisse de cote les elements fondamentaux, faute

de savoir les analyser, pour n'envisager que les grandes lignes.

Il avait done prepare I'echelle chromatique des yeux que nous

trouvons dans ses Instructions, et, comme actuellement encore

elles sont suivies par certains voyageurs peu au courant des

progres de la science, il est necessaire d'entrer dans quelques

details pour montrer que, contrairement a I'habitude du

maitre, elles pechent par la base. « L'iris ne presente jamais une

couleur uniforme dans toutes ses parties, dit Broca'^l Le grand

cercle, le petit cercle, la zone intermediaire sont tres inegale-

ment fonces; il y a souvent de petites taches comme pointil-

lees dont I'exacte reproduction serait presque impossible, et,

sil fallait descendre jusqu'a ces particularites , le nombre des

types iriens serait illimite. Au surplus, ce que nous desirons

connaitre , ce ne sont pas les details minimes de la rejDartition

des pigments, mais la teinte moyenne de l'iris, c'est-a-dire la na-

ture et la quantite de la matiere colorante qui est repandue

dans cette membrane. // ne faut done pas regarder I'oeil de trop

pres, il faut se placer a une distance assez grande pour que toutes les

teintes partielles se fondent en une seule, et c'est cette teinte moyenne

'"' Bulletin, de la Societe d'anthropologie , i863, p. SgS.
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cjui doit elre representee. J'aipu ainsi r^duire a une teinte plate la

couleur de tous les yeux.

»

« C'est a la distance d'un metre environ pour les vues ordi-

naires, et sans s'attacher aux details, qu'il faut appr^cier la cou-

leur de I'iris » , dit egalement M. Topinard'''.

M. Bertillon, au contraire, qui a su voir et analyser toutes

ces teintes partielles , insiste pour que I'observateur se place tres

pres du sujet. Ajoutons qu'avec la classification de M. Bertillon

un tableau chrometrique des couleurs n'est pas necessaire

quand I'observateur est suiFisamment exerce et connait, de

memoire, la seriation des termes employes pour designer les

categories '^'.

Done, pour analyser la couleur de I'iris d'une maniere uni-

forme , le premier soin de I'observateur devra etre de se placer

vis-a-vis de son sujet, a o m. 3o environ de lui et le dos tourne

au jour, de telle sorte que I'oeil a examiner reqoive en plein

une lumiere vive (mais pas les rayons du soleil); puis, il I'in-

vitera a le regarder les yeux dans les yeux, en lui soulevant lege-

rement le milieu du sourcil gauche.

Quand on parle de la couleur d'un oeil, il s'agit exclusive-

ment de la couleur de I'iris. Or on distingue dans I'iris deux

zones principales dont la coloration dilFere d'une fa(jon gene-

rale :

1" Laureole, qui confine a la pupille et recouvre generale-

ment pres du tiers du total de I'iris

;

1" La peripheric ou zone externe.

II s'agit done pour fobservateur de noter la coloration de

I'iris. C'est ici qu'intervient le principe de la classification.

'') TOPINARD, L'Anthopologie, i° edit.

,

vant I'intensite croissante de la pigmenta-

1877, p. 357. tion jaune orange , d'npres la metliode Ber-

'') Les d(5butants pourront se referer au tiUon. (Paris, F. Durand, 45, avenue de

Tabkan des nuances de I'iris h amain , sui- la Republique.)
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CLASSIFICATION DES YEUX D'APRES LA PIGMENTATION GENERALE.

La classification de M. Bertillon est basee sur le principe

de la pigmentation de I'oeilf'l On appelle pigment la matiere

plus ou moins jaune orange qu'on observe dans la plupart des

yeux examines dans les conditions d'eclairage prescrites ci-

dessus. Plus le pigment est abondant, plus I'oeil parait fonce.

Cette definition une fois etablie, M. Bertillon part de ce

principe, qu'il n'y a dans I'oeil bumain que deux types fonda-

mentaux : i" les yeux impigmentes; 2° les yeux marron pur;

toutes les autres teintes doivent etre regardees comme inter-

mediaires entre ces deux extremes. Les yeux impigmentes sont

depourvus de matiere jaune orange; leur nuance est azuree,

ardoisee ou intermediaire entre ces deux tons. C'est I'oeil bleu

des populations du nord de I'Europe. Les yeux marron pur ont

une teinte qui rappelle I'ecorce du fruit de ce nom lorsqu'il est

mur et frais et que son enveloppe est encore nette et brillante.

C'est Toeil noir ou brun du public ; c'est I'oeil des meridionaux

en general. Les varietes de pigmentation qui servent a la nota-

tion et a la classification des yeux intermediaires sont au nombre

de quatre : pigmentation de nuance jaune, orange, chatain et

marron, dont la signification respective est ainsi fixee :

Le pigment jaane se rapproche suffisamment soit de la cou-

leur de la fleur de soufre, soit dujaunede Naples (qualitepale),

soit meme du jaune de chrome ou du jaune paille.

Le pigment orange est reproduit non pas par I'ecorce du fruit

de ce nom , mais par ce que Ton appelle en peinture la terre

d'ocre jaune. Le terme exact serait : oran(je jaune.

''' Anatomiquement , I'iris comprend

cinq couches : i° repithelium anterieur

constitue par une seule rangee de cellules

aplaties, a contours polygonaux, sans

pigment; 3° une membrane basale hya-

line ;
3° le tissu propre de I'iris qui com-

prend un stroma de nature conjonctive,

des cellules lymphatiques , des cellules

eloil^es, des granulalioiis pigmentaires li-

Ires, des nerl's, des arteres et des veines,

et enfin des fibres musculaires lisses qui

forment le sphincter pupillaire. C'est dans

sa totalite un muscle annulaire plat s'eten-

dant jusqu'au bord pupillaire. C'est le seul

muscle qui, par sa contraction, diminue

d'epaisseur.
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Le pigment chdtain rappelle la teire de Sienne naturelle ou

brulee , ou encore I'ecorce de la chataigne lorsqu elle est seche

et poussiereuse, ou I'enveloppe dessechee de la noisette. Est

qualifie chatain ce qui n est, a proprement parler, ni franche-

ment orange, ni franchement marron.

Le pigment marron, que j'ai deja defini.

Dans la pratique et en 1'absence d'une echelle de compa-
raison, on distingue les varietes de pigmentation de I'oeil en

concentrant 1'observation sur les points suivants :

i" Le jaune se distingue de I'orange par le manque de reflets

rougeatres ou par une pigmentation tres peu abondante

;

2" L'orange se distingue du chdtain par une nuance plus ecla-

tante et non teiniie de noir

;

3° Le marron se distingue du cJtdtain par une pigmentation

moins striee, moins fdamenteuse
,
plus veloutee, plus abon-

dante et generalement plus foncee.

Les yeux incompletement marron, c'est-a-dire dont la

superficie nest pas entierement recouverte de marron , se sub-

divisent a leur tour en deux classes : i° les yeux chez lesquels

la totalite du pigment est groupee autour de la pupille et qu'on

appelle yeux marron en cercle; i" ceux ou le pigment enyaliit,

en outre, une partie de la peripherie en ne laissant a decou-

vert, sur le champ de I'iris, que des secteurs ou des petits

croissants discontinus, soit jaune verdatre, soit ardoise fonce;

on les appelle yeux marron tachetes de jaune verdatre, ou, par

abreviation, yeux marron verdatre.

En resume, M. Bertillon constitue sept divisions :

1 " Iris impigmentes

;

2" Iris pigmentes de jaune

;

3° Iris pigmentes d'orange
;

/i.° Iris j)igmentes de chatain (incompletement);

5° Iris pigmentes de marron groupe en cercle

;

6" Iris pigmentes de marron raye de verdatre

;

7" Iris pigmentes de marron pur.

La classification ainsi etabhe, on pent passer a I'examen del'iris.
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EXAMEN DE L'ACREOLE.

II faut considerer la forme de I'aureole , et ensuite sa nuance :

1" Forme de I'aureole. — On distingue trois sortes d'au-

reoles : la dentelee, la concentrique et la rayonnante.

L'aureole est dite dentelee lorsque la pigmentation peu abon-

dante n'existe que sur la zone moyenne de I'iris , sur laquelle

elle dessine des hachures, festons ou dentelles lineaires.

Elle est qualifiee de concentricjue si la matiere colorante, ega-

lement peu abondante , reste confinee autour de la pupille en

une zone circulaire d'un ou de deux millimetres de largeur qui

semble comme coupee a I'emporte-piece.

Enfin I'aureole est rayonnante lorsque la matiere colorante,

ayant envahi la zone concentrique en entier, semble de la

envoyer des fusees pigmentaires rayonnantes vers la peri-

pheric
;

2° Nuance de I'aureole. — Elle est defmie par celle de son

pigment. On y ajoute, pour plus de precision, les qualificatifs

de ton : clair, moyen, fonce. Ces trois mots adjoints auxquatre

especes de pigmentation : jaune, orange, chatain et marron,

forment ainsi une gamme a douze echelons qui permet de

passer par transitions insensibles du jaune clair au marron

fonc6.

EXAMEN DE LA PERIPHERIE.

Les nuances si multiples de la peripherie peuvent se ratta-

cher a trois categories principales , savoir : celle des tons azures

ou clairs, celle des violaces troubles ou bleu de faience que

nous appelons intermediaires , et celle des ardoises ou fonces.

Cette division est facilement applicable a la categoric des

yeux impigmentes ou Tabsence de pigment laisse a d^couvert

les couches profondes de I'iris.

Pour la deuxieme et la troisieme categorie (pigmentation
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jaune et orange), lorsque la matiere jaune, au lieu de rester

groupee autour de I'aur^ole, recouvre partiellement la peri-

pherie avec des fusees, des croissants ou des pointilles pigmen-

taires, on est souvent amene a y adjoindre le modificatif vcr-

ddtre et quelquefois ceux de jaune verddtre, orange verddtre,

suivis eux-memes des mots clair, moyen oufonce.

Des la quatrieme categorie , on ne rencontre plus de peri-

pherie azuree. Les termes le plus frequemment employes sont

:

intermediaire , ardoise, ardoise verddtre. Dans les yeux tres pig-

mentes qui se rapprochent des yeux franchement marron, la

peripherie est dite chdtain verddtre.

Les tons azures et intermediaires ne se rencontrent plus

dans la cinquieme categorie.

La peripherie est dite claire, moyenne oufoncee, etant com-

bines les termes jaune, jaune verddtre, ardoise, ardoise verddtre.

La peripherie de la sixieme categorie (marron tache de ver-

datre) se distingue de la cinquieme par I'addition du mot

marron.

Dans la septieme categorie, la peripherie est identique a

I'aureole.

Approximation. — L'experience montre qu'il est generale-

ment impossible a un observateur quelque peu famiharise

avec la variation des sept divisions d'hesiter entre plus de deux

qualificatifs.

C'est I'indication du degre de pigmentation formule au

moyen de I'un des sept numeros d'ordr^ui est la clef de la

classification ; mais ce chiflfre n'est inscrit qu'c^ dernier, une

fois les deux zones de I'aureole et de la peripherie observees et

notees, car il n'en est que la resultante.

]>foTA.— Pour I'application et la mise en tableaux numericiues de

la notation de la coulenrde I'oeil, voir L'Anthropologic bolivienne,

par le doctear Chervin, 1. 1 , p. 384-393.
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C. SYSTEME PILEEK.

Les differentes nuances de la barbe et des cheveux se rangent

en serie plus aisement encore que les couleurs d'yeux.

Si Ton met les tons roux a part, la gamme complete du blanc

au noir pent se noter ainsi :

!

Blond albinos et blond tres clair;

Blond clair quelquefois blond filasse;

Blond moyen;

Blond fonce;

Cliatain clair;

Chatain moyen;

Chatain. . . { Chatain fonce;

Chatain noir

;

Noir pur.

II importe de distinguer le noir par ou noir plume de cor-

beau du chatain noir qui correspond , en France , a la genera-

lite des cheveux qualifies de noirs tout court ou de bruns. Le

noir pur est la couleur classique des cheveux de I'Espagnol.

Les barbes et cheveux roux qui ne sauraient trouver place

dans la serie ci-dessus se designent, suivant leur nuance, par

les expressions :

Roux acajou (ou roux vif) clair, moyen, fonce;

R.oux-blond clair, moyen , fonce

;

Roux-chatain clair, moyen, fonce.

Dans les combinaisons du roux, soitavec le blond, soit avec

le chatain, I'observateur soulignera la nuance predominante

ou mettra entre parentheses
( )

celle qui apparait a peine.

Enfin a chacune des categories precedentes pent etre ajoute

le qualificatif grisonnant pour exprimer le melange en propor-

tions diverses des poilsblancs et colores.

En plus de leur nuance, les cheveux et la barbe peuvent etre
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I'oLjet de remarques relatives : i" a leur nature; 2" a leur

insertion; 3° a leur abondance.

1° Les cheveux peuvent etre droits, ondes, honcles, /rises,

crepns, laineiix^^\

2" Linsertion ou ligne d'implantation naturelle des cheveux

pent etre : circnlaire, rectangulaire , ou enpointes montantes.

3° L'abondance de I'implantation chevelue s'exprime par les

termes : cheveux clairsemes, tres serres outres abondants.

A cette question se rattachent les diflferents genres de calvilie

:

frontale, parietale, tonsurale, et enfm 1'absence complete des che-

veux et de la barbe designee sous le nom d'alopecie totale.

Les caracteres de la barbe sont analyses et not^s au moyen
de tei-mes analogues a ceux qui viennent d'etre indiques pour

les cheveux.

Les polls de la barbe peuvent etre droits ou raides, sonples,

legerement boucles
, frises ou tresfnses. On notera enfin les par-

ties glabres.

J'estime que I'examen microscopique des cheveux, sans

jouer le role preponderant que quelques anthropologistes vou-

draient lui faire prendre, fournit un renseignement utile,

surtout lorsqu'il vient s'aj outer a tons ceux que nous possedons

deja. II ne faut pas oublier, en efifet, que, dans certaines cir-

constances , Texamen microscopique des cheveux a tranche des

questions en litige, comme celles des races noires de I'lnde

qui ont ete rattachees aux races jaunes, d'apres I'examen mi-

crometrique de leurs cheveux. (Voir les resultats de I'examen

microscopique dans VAnthropologie bohvienne, 1. 1, p. 396-400.

)

II faut done rapporter des meches de cheveux de tons les

sujets examines en ayant soin de placer chaque echantillon

dans une enveloppe fermee et portant la mention du n° du

sujet et de ses nom, prenom, lieu d'origine et race.

(1) Voir, pour plus amples details, les Imlrnclions signaletiqu.es de M. A. BertiEon.
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EMPREINTES DIGITALES.

On designe sous ce nom la reproduction des dessins, de formes tres varices,

que presente i'extremite anterieure des doigts. Ces dessins sont, quant a leur

forme, entierement fixes chez ie meme individu et extremement variables d'un

individu a un autre. lis constituent done une excellente caracteristique de I'iden-

tite individuclle. De plus, ils ne sont pas susceptibles d'etre dissimules ni volon-

tairement modifies par le sujet.

On pent distinguer qualre formes types generales representees ci-dessous :

E indique des lacets a direction oblique a droite; I des lacets obliques a gauche;

des formes rondes, ovales, spiraioides ou en volute, et enfin U des arceaux

superposes ressemblant vaguement a la lettre U renversee.

Designation des formes types :

E I O U

Les etudes entreprises sur les differentes varietes d'empreintes digitales n'ont

pas, jusqu'ici, conduit les anlhropologistes a la decouverte de caracteres per-

mettant la differentiation des races, mais on ne pent pas affirmer qu'il en sera

toujours ainsi. Nous croyons devoir adjoindre cette donnee a celles qui figurent

sur la fiche anlhropologique. II conviendra de relever I'empreinte des dix doigts.

Les impressions sont relevees au moyen d'encre d'imprimerie specialement

preparee a cet usage. Le mode op^ratoire est le suivant :

Deposer sur la plaque a encrer (en bois) une quantite d'encre approximatlvement egale a une

lentille et I'etendre a I'aide du rouleau special. Quand le rouleau est suffisamment impregn^

d'encre, on le promene en tous sens sur la plaque (de zinc) a imprimer, jusqu'a ce qu'on ait

obtenu une couche parfaitement uniforme, quoique tres peu chargee d'encre. L'operateur, apres

avoir invite le sujet a s'essuyer les doigts sur un linge sec dans le but d'enlever toute trace d'liu-

midite ou de sueur, saisit le doigt du sujet de la maniere suivante : le pouce et I'index gauches

enserrent I'extremite du doigt du sujet en meme temps que le pouce et I'index droits sont appli-

ques a la deuxierae jointure. Le doigt ainsi immobilise est appuye par sa face anterieure sur la

couche d'encre , en commenjant le contact sur le cote externe et en faisant rouler legerement le

doigt de facon a bien encrer la totalite de la face anterieure. L'operateur transporte ensuite

le doigt sur I'cmplacement qui lui est reserve sur la ficbe anlhropologique et I'y appuie tres

legerement en executant le m^me roulement que pour I'encrage. On ne doit jamais revenir en

arriere ni laisser ie doigt glisser ou frotter sur le carton , sous peine de n'obtenir qu'une impres-

sion brouillee et confuse.

A la fin de chaque seance, il faut nettoyer entierement les deux plaques ainsi que le rouleau

au moyen d'un chiifon imbibe d'essence de terebenthine ou de petrole ordinaire, qui servira ega-

lemenl a nettoyer la plaque a impression quand I'encre, au milieu d'une seance, paraltra s'^tre

quelque peu dessechee.

Dans le cas d'amputation ou d'ankylose non rectiligne d'un ou de plusieurs doigts, on inscrit

la mention ((AMPDTeb ou (iankvloseb a la place qu'aurait du occuper I'empreinte.
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OBSERVATIONS GENER4LES

SUR lA RECOLTE DES CRANES.

Une Mission anthropologique doit s'efForcer de rapporter des

collections anatomiques nombreuses : squelettes compiets et, a

leur defaut, os isoles : cranes, tibias, femurs, liumerus, etc. II

est egalement tres interessant de rapporter, avec les precau-

tions speciales d'usage : cerveau , cceur, poumon.

Broca insiste, avec raison, dans ses Instructions anthropo-

logiques g^nerales, sur les precautions a prendre lors de la

recolte des cranes pour que les dents , les maxillaires apparte-

nant a un sujet ne se melangent pas avec ceux d'autres sujets.

Les desiderata du Maitre ont 6te realises
,
par nous , de la ma-

niere suivante :

II a ete pris des precautions particulieres pour la recolte

et le transport des cranes. Qu'on nous permette de les signaler,

car elles ont donne d'excellents resultats et sont peu couteuses.

On a fait fabriquer 5oo sacs de toile grossiere (o m. 3o

Xo m. 5o), mais cependant tres resistante ; on a place, dans

chacun, deux etiquettes de fort papier parchemine pourvues

de longues ficelles. La ficelle de la premiere etiquette sert a

attacher solidement le maxillaire inferieur a I'arcade zygoma-

tique, et I'etiquette a recevoir les annotations indispensables

sur la provenance du crane. La ficelle de la deuxieme etiquette

sert a fermer le sac, et I'etiquette a recevoir (en double) les

annotations sur la provenance du crane et donne les rensei-

gnements dune maniere apparente afin qu'on ne soit pas

oblige d'ouvrir le sac pour savoir ce qu'il contient. De sorte

que chaque crane etait accompagne de deux etiquettes du mo-
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RECTO.

antiguo

CRANEO moderno

Recogido en el iQoS

por el Sr D.

RAZA PROBABLE :

(Lease al dorso observaciones importantisi'mas.

)

VERSO.

OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES.

I. Siempre que sea posible, se debe recoger al mismo tiempo el craneo y la mandibula

inferior correspondiente.

II. La mandibula inferior debe ser inmediatamente amarrada 6 iigada , de cada lado , a

la arcada zigomatica del craneo por medio de la piola o cordon adjunto

a esta etiqueta , haciendo un nudo muy estrecho a fin de que las dos piezas no
sean perdidas o mezcladas.

III. Tener gran cuidado de los dientes. Se debera , al recojer los craneos , revisar los

dieiites y sacudirlos o moverlos uno a uno. Todos los que cedan bajo la presion

del dedo deberan ser arrancados y pegados con cola en seguida.

IV. Antes de colocar los craneos en los pequeiios sacos es necesario vaciarlos de la tierra

que contienen casi siempre.

V. En ningun caso se deben lavar o mojar los craneos y si es posible se debe dejarlos

algunas boras al aire para que se sequen.

VI. Cerrar solidamente el saco con la piola adjunta a fin de que el craneo no resbale 6

caiga del saco.

TRADUCTION FRANQAISE DU VERSO.

I. Autant que possible, il faut recueillir, en meme temps que le crane, la maclioire

correspondante.

II. La machoire doit (jtre immediatement attachee, du meme cote, par chacune des

Ijranches montantes, a I'arcade zygomatique au moyen de la ficelle placee dans
I'oeillet de letiquette. Faire un nosud tres serre pour que les pieces ne se perdent
pas et ne se m^langent pas.

III. Prendre grand soin des dents. En recueillant les cranes , il faut inspecter les dents

,

les ebranler une a une avec le doigt, et toutes celles qui branleront devront ^tre

arrachees puis recoUees immediatement.

IV. Avant de placer les cranes dans les petits sacs , il est necessaire de les vider de la terre

qu'ils contiennent ordinairement.

V. II ne faut jamais , dans aucun cas , laver ou mouiller les cranes. Toutes les fois que
la cbose est possible, il faut les laisser exposes a I'air pour qu'ils sJchent.

VI. Fermer solidement le sac avec la corde qu'on trouvera au fond de chaque sac , afin

que le crane ne vienne pas a secbapper du sac.
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dele ci-contre avec mention de quelques observations redigees

en langue espagnole pour etre mieux compris des collabora-

teurs ben^voles boliviens.

De cette fa^on, rien n'etait perdu et les pieces ne risquaient

pas de se melanger. Les cranes, places dans des sacs ou I'air

circule facilement a travers les mailles tres larges du tissu,

sechaient tranquillement et sans danger; si les dents se deta-

chaient, on les retrouvait, plus tard, an fond du sac.

Lorsque les sacs etaient pleins, on les plagait dans des caisses

de carton ondule qu'on avait fait fabriquer ad hoc, et qui ont

I'avantage d'etre a la fois tres solides et tres legeres. Vides, elles

sont faciles a transporter en vrac, parce qu'elles se demontent.

Elles presentent, en masse, sous un petit volume, en forme de

planches de carton, une grande quantite de boites. Une fois

reconstiluees, les boites ont une forme reguliere (hauteur,

o m. 25; largeur, o m. 20; longueur, o m. 2 5), qui permet

leur placement facile, sans perte de place et sans risque

d'avaries dans les caisses de bois qui servent a les expedier au

siege de la Mission ou au laboratoire d'etudes.

Les cranes sont parvenus intacts, chacun dans son sac,

muni de sa double etiquette d'origine. II y avait quelquefois

deux ou trois sacs dans une boite de carton, niais cela ne pre-

sentait aucun inconvenient, puisqu'il n'y avait aucun danger

de melanger des pieces difFerentes.

D'autres fois, un seul crane occupait une boite et on y
avait joint d'autres ossements ou diflFerents objets du mobilier

funeraire recueillis dans la sejDulture, en meme temps que le

crane.

Le procede a donne d'excellents resultats pratiques. 11 est

de plus economique, puisque les sacs et les boites de carton

coutent bon marche. Nous pouvons done le recommander, en

toute confiance, aux collectionneurs de I'avenir.

ANTimOPOLOGIE METRIQUE.
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PHOTOGRAPHIE Ml&TRIQUE APPLIQUEE AUX CRANES.

POSITION DE LA QUESTION.

Comme tous ceux qui ont fait de la craniometrie , M. Chervin

a eprouve le desir de fixer, par le dessin , les formes des cranes

etudies, et s'est naturellement preoccupe de la meilleure ma-

niere d'y parvenir.

Le moyen actuellement en usage dans tous les laboratoires

est le stereographe de Broca. C'est assurement un appareil bon

en soi. Mais , apres les experiences que M. Chervin a fait con-

naitre a la Societe d'Anthropologie de Paris en i90 2'^\ il lui

a semble que la photographie pouvait etre utilement substituee

au stereographe.

Pour beaucoup de personnes , la photographie n'a , a priori

,

aucun caractere de precision. Et Ton s'imagine en avoir de-

montre le vice redhibitoire originel , en disant quelle ne donne

que des images coniques au lieu des dessins orthogonaux des

stereographes.

Broca I'a dit en 1876, et, depuis lors, on le repete a I'envi.

Comme rien de ce qua ecrit Broca ne peutetre indifferent aux

anthropologistes , il faut done commencer par rappeler le pas-

sage des Instructions cranwlogicjaes ou il fait le proces de la

photographie appliquee a I'etude des cranes , et nous examine-

rons ensuite comment nous avons resolu le probleme :

Les dessins photographiques sont perspectifs, tandis que les autres (ceux

des stereographes) sont geometraux. Ceux-ci reproduisent une image formee

par la projection de rayons paralleles, ceux-la donncnt une image formee par

''' Bulletin de la Societe d'Anlliropologie, seance du 1 7 juillet 1 902 ; p. 707 et suiv.
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des rayons convergents. Supposez un crane place de profd devant fappareil

photographique, et supposez votre oeil place au centre de I'appareil : toute

la partie du profd du crane que vous pouvez voir sera reproduite sur la

plaque; mais vous ne voyez pas tout ce profil; vous n'apercevez pas la

partie du parietal qui avoisine la suture sagittale; pour Tapercevoir, il faudrait

pouvoir reporter votre ceil sur le niveau du bord superieur du crane. II ne

faut pas croire que cette imperfection soit sans importance. Un exemple le

prouvera. On salt que le bregma ^tablit la demarcation du crane anterieur

et du crane posterieur; il est done n6cessaire que la position de ce point soit

fideiement indiquee. Sur un dessin de profil , le bregma est le point oii la

suture coronale vient couper le contour extreme. Or, si Ton enfonce une
6pingle sur le bregma du crane , il arrive tres souvent que le bregma de

lepreuve photographique ne correspond pas a 1 implantation de lepingle;

ilest situe plus en avant,et la distance qui fen separeest quelquefois de plus

d'un centimetre (en grandeur naturelle).

Les images photographiques , d'ailleurs , ne sont pas proportionnees
,
puis-

qu'elles proviennent de parties inegalement distantes de fobjectif

Les figures d'apres photographic ne sont done ni completes, ni correctes;

elles ne se pretent pas aux mensurations. — Broca. Instmctions cranio-

logiques [Mim. de la Soc. d'Anihrop., t. II, 2° serie, Paris, 1876, p. i 22).

Commengons par declarer qu'au point de vue general, les

objections de Broca sont absolument fondees et parfaitement

applicables non seulement a toutes les photographies prises de

son temps, mais encore a I'heure actuelle. Ajoutons qu'il en sera

toujours ainsi, tant qu'on n'aura pas adopte le principe de la

photographie metrique et 1'application methodique particuliere

que nous en avons faite a la photographie des cranes. Voyons

maintenant les critiques de detail.

1" En ce qui concerne I'inferiorite des rayons coniques, on

trouvera a la note 1° (p. 216] la demonstration mathematique

de I'approximation atteinte dans la mesure du diametre d'un

objet spherique au moyen d'un appareil photographique dont

I'objectif serait place a 2 metres. Il en resulte que, pour un

diametre de lo centimetres, on commettrait, a 2 metres, une

erreur en trop d'environ i3 centiemes de,millimetre; ce qui,

on en conviendra, est une erreur parfaitement negligeable.

2° Broca fait porter son argumentation sur ce que le bregma
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ne se voit pas dans la pose de profil et, par consequent, ne peut

pas etre photographie , tandis qu'avec le st^,r6ographe on peut

I'ajonter dans le dessin de la vue de profil. Ce reproche n'en est

pas un, puisqu'il reconnait la sincerite des dessins photogra-

phiques, sans retouche.

Au surplus, ce que le profd ne donne pas, nous le trouvons

avec tous les details necessaires dans la vue sincipitale. Nous

nous servons done, dans I'espece, de deux photographies qui

se completent I'une I'autre; mais nous pouvons en avoir plus

de deux, et on verra page 199 que nous donnons huit dessins

photographiques d'un meme crane.

Broca raisonne done comme si I'appareil photographique ne

pouvait executer qu'une seule vue. Or, comme nous venons de

le dire, nous en avons toujours au moins deux qui sont com-

plementaires, 6tant prises a 90 degr^s I'une de I'autre. La me-

thode stereographique de Broca comporte d'ailleurs plusieurs

projections : face, profd, norma verticalis, qui ne font pas

double emploi les unes avec les autres; cette methode ne pre-

sente done sur la notre aucun avantage de simplicite.

3° Le reproche le plus grave adresse par Broca, c'est que

les figures d'apres photographie ne sont pas completes et qu'elles

ne se pretent pas aux mensurations. Notre procede de photo-

graphie metriciue a precisement pour but de remedier a ces deux

objections, et nous allons en faire la demonstration aussi com-

plete que possible. Ajoutons que nous avons pris toutes precau-

tions pour quenos photographies fussent correctes. Nous avons

ainsi realise tous les desiderata : nos photographies sont completes,

correctes et se pretent aux mensurations. Il ne reste done plus rien

des objections formulees jadis par Broca.

En resume , apres avoir vu a I'oeuvre les procedes de M. A.

Bertillon pour fanthropometrie des vivants, M. Chervin a pense

qu'on pouvait en apphquer les regies essentielles a fetude

des cranes et creer ainsi une methode nouvelle de mensura-

tion photographique cranienne , mathematiquement exacte.
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Necessite cl'nn systeme d'orientation uniforme. — Quel que soit

le mode de reproduction employe , un probleme se pose tout

d'abord : c'est celui de la position a donner au crane. Comme
le dit M. Topinard : u La premiere condition de la m^thode des

projections en craniometrie est d'adopter un systeme d'orienta-

tion du crane uniforme non seulement pour un meme crane,

lorsqu'on veut etudier successivement ses six faces, mais en-

core pour tous les cranes dont on veut comparer entre elles les

projections. Ce systeme doit etre regl6 dans sa determination

et dans ses moyens d'application de la maniere la plus rigou-

reuse, de fa^on que rien ne soit laisse au modusfaciendi indi-

viduel. C'est le point de depart force de la methode'^'.

«

On a propose , a notre connaissance , une quinzaine de plans

d'orientation. Nous n'avions done que I'embarras du choix, no-

tamment parmi ceux qui se proposent de placer le crane dans

un plan horizontal se rapprochant le plus possible de la position

naturelle de la tete en equilibre sur la colonne vertebrale et

regardant en face.

La direction du regard, a dit Broca^^\ est le seul caractere

auquel on puisse reconnaitre sur le vivant que la tete est

horizontale. Or on a vu que c'est ce plan physiologique ideal,

utilise par M. A. Bertillon pour sa methode de photographie

anthropometrique, que nous recommandons aux missionnaires

d'adopter pour leurs etudes.

N'etait-il done pas possible d'obtenir le meme resultat sur le

crane et de transformer le plan physiologique en un plan ana-

tomique? Peut-on connaitre exactement le regard, la ou il n'y

a plus de regard? On va voir que la chose est faisable.

Broca a precisement demontre que I'axe du globe oculaire,

dont le trou optique constitue I'extremite posterieure, repre-

sente le plan de la vision horizontale et que I'axe des orbites

remplace, sur le crane, I'axe du globe oculaire. Done, en ce

Cl Topinard, Elements d'anthropologie de la tete (dans le Bulletin de la Societe

generale. Paris, i885, p. 8/i3. d'anthropologie de Paris, i" serie, t. Ill,

'*' Broca, Memoire sur les projections 1862, p. 5i8).



150 GRANIOMETRIE.

qui concerne le crane , le plan passant par les trous optiques

constitue le plan horizontal ou plan des axes orbitaires. Broca

ajoute que c'est le seal qui merite le nom de plan horizontal de

la tete, et M. Topinard I'appelle le plan-etalon^^l

Puisque nous connaissons le plan horizontal-type, le plan-

etalon, il ne reste plus qua trouver le moyen pratique de I'uti-

hser. Or on sait que Broca a imagine un ingenieux appareil

appele orhitostat^^\ qui donne le centre de I'ouverture ante-

rieure des orbites a I'aide de deux aiguilles a tricoter enfoncees

dans les trous optiques et qui rendent ainsi d'une maniere

visible le plan des axes orbitaires. Mais on ne peut faire reposer

le crane sur ce plan visuel horizontal. Et Broca, qui n'avaita

sa disposition pour dessiner que son stereographe , fut contraint

d'abandonner, dans la pratique , le plan visuel horizontal qui

donnait toute satisfaction theorique, mais qui avait le defaut

de n'etre pas materiellement assez solide et resistant pour les

operations manuelles necessaires a I'emploi du stereographe.

II dut done se mettre a la recherche d'un autre plan hori-

zontal, et, apres bien des essais, ilproposa le plan alveolo-con-

dylien, deja indique, vers 181 5, par Spix, en s'efFor^ant de

demontrer qail nest pas loin d'etre parallele au plan de la vision

horizontale. L'emploi du stereographe le contraignit done a

renoncer a un plan dont il proclamait I'absolue horizontalite

pour se contenter d'un autre plan dont il connaissait I'infe-

riorite.

Defectuosite da plan alveolo-condylien. — II r^sulte notam-

ment d'observations comparatives faites, avec grand soin, par

M. Goldstein'^' sur les trois plans qui se partageaient alors

la faveur des savants : le plan de Virchow ou de Munich,

le plan de Schmidt et celui de Broca
, que le plan du maitre

franqais etait incontestablement le meilleur ou plutot le moins

mauvais. M. Topinard, en enregistrant la superiorite du plan

''' Loc. cil., p. 852. — '^' Bulletin de la Societd d'Anthropologie de Paris, 1873, p. 69.

— ''' Voir Revae d'Anthropologie , Paris, i884, fasc. d'octobre.



PHOTOGRAPHIE METRIQUE. 151

alveolo-condylien , s'exprime ainsi : «Toutefois on ne saurait

se dissimuler que
, pour un plan qu'on aimerait a voir fixe el

immuable, ces resultats ne sont que mediocrement satisfai-

sants, mais que rargument s'adresse aux trois plans. La nature

du crane ne comporte pas un plan a I'abri de tout reproche

,

il faut se contenter du moins defectueux'^l

»

On comprend quapres cet aveu depouille d'artifices, nous

n'avons pas accepts le plan alveolo-condylien. D'autant plus

qu'ayant precisement a etudier une tres grande quantite de

cranes dc^formes, cette methode d'orientation etait le plus

souvent inapplicable. Les condyles occipitaux sont longs ou

courts, abaisses au-dessous de la base du crane ou enfonces

dans cette base. Ce sont toutes ces anomalies qui font que, dans

beaucoup de cas, le plan alveolo-condylien est loin d'etre pa-

rallele avec le plan de la vision horizontale. Les figures 5 1 a 56

des pages iSa et i53 en fournissent une preuve peremptoire.

En renongant a I'emploi du stereographe et des conditions

techniques qu'il impose, nous nous debarrassons, du merae

coup, de fobsedante condition de faire du plan horizontal de

la tete un support pour le crane.

Utilisation du plan de vision horizontale. — Nous reprenons

done le plan de la vision horizontale, qui s'accorde si bien

du reste avec ce que nous avons fait pour le vivant. Et Ton va

voir que
,
grace a des instruments nouveaux , scientifiquement

etablis, et a une technique facile et impeccable, nous realise-

rons par la photographie metrique tons les desiderata que

Broca, Topinard et leurs eleves out vainement cherches dans

le plan alveolo-condylien.

Nous avons, de plus, une unite absolue de methode, soit

qu'il s'agisse des vivants, soit qu'il s'agisse de pieces osteo-

logiques, soit meme d'objets quelconques.

II y a la une methode generale dont on verra, a chaque

('1 Loc. cit., p. 856 et 857.
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PLAN ALVEOLO-CONDYLIEN.

POSITION INCOKRECTE.

Crane n" 393. (Voir

PLAN DES AXES ORBITAIRES.

POSITION ABSOLUMENT HOKIZONTALE.

p. 204.)

"3-

—
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PLAN ALVEOLO-CONDYLIEN.

POSITION INCORRECTE.

Les deux condyles sont sui' le

memeplanetlesdeux aiguilles

orbitaires se superposent dans

la photographie. Mais , par suite

de I'abaissement du crane pos-

terieur, leur niveau est en con-

tre-bas du plan des os palatins.

Resultat : regard uranien

demontre par langle forme

par les aiguilles orbitaires et

le plan horizontal o o.

Voir, page i85, les positions

correctes, suivant le plan des

axes orbitaires : vues de profil,

de pleine face anterieure et pos-

terieure, sincipitale et basilaire.

Crane n" 233.

'
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instant, les utiles applications. Nous apportons non seulement

une methode nouvelle de craniometrie photographique , mais

encore une methode de mensuration photographique univer-

selle applicable a tous les objets, et notamment aux pieces

d'histoire naturelle de toutes les dimensions, depuis I'oiseau-

mouche jusqu'au mastodonte.

C'est un changement complet de front dans les methodes

anthropologiques. Nul doute que I'emploi de notre methode

ouvrira une ere nouvelle aux savants consciencieux qui re-

cherchent, avant toute chose, la precision et la methode.

Passons maintenant a I'expose de notre methode.

Principes de la photographie metricjue des cranes. — La photo-

graphie metrique des cranes doit s'appuyer sur des considera-

tions autres que celles qui ont servi de base au releve des

photographies sur le vivant et que nous avons deja exposees.

Dans ce genre de portraits, on s'attach esurtout a reproduire

avec fidelite la ligne du profd et les dilFerents traits physiono-

miques vus de face, sans s'occuper de toute la portion supe-

rieure et posterieure de la tete, ainsi que de ses diflerents

contours qui sont d'ailleurs caches par les cheveux. Deux poses

sulFisent. Et il est naturel de prendre, pour ces deux poses, le

plan passant par Tangle de I'oeil comme plan principal de

projection et de compter la reduction de 1/7" sur ce plan, car il

partage a peu pres en deux zones sensiblement egales I'espace

occupe par la face ou le profil. De meme , le point de vue pour

la pose du profd ne doit pas se trouver au centre de fimage,

c'est-a-dire aux environs du trou auditif, mais bien plutot a

I'angle externe de foeil, a egale distance de foreille et de la

ligne de profd. De cette maniere , les deux elements les plus

importants a considerer dans I'analyse physionomique sont

obtenus suivant une projection presque orthogonale, et, par

la meme, aussi peu deformee que possible.

Le crane , au contraire , represente un solide irregulier dont

toutes les faces sont egalement interessantes et dans lequel la
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forme et les dimensions des contours comptent au nombre
des caracteristiques principales. Ainsi, dans I'etablissement

d'une methode de photographie m^trique specialement appli-

quee aux cranes, les considerations geom^triques acquierent

une influence preponderante et vont imposer, avec une tech-

nique operatoire speciale, un choix particulier des axes optiques

et des plans de projection.

Plans de projection. — Parmi les innombrables vues qu'on

pent obtenir en faisant varier I'orientation du crane par rap-

port a I'objectif suppose fixe, il a paru sufFisant, tant pour les

comparaisons de forme, objet de la craniologie descriptive,

que pour les evaluations ordinaires de la craniometrie , de se

limiter a six poses perpendiculaires entre elles et opposees deux

a deux. Ces poses sont

:

1—2. Les profils de droite et gauche ou vues laterales;

3-4. Les vues de pleine face anterieare et posterieure;

5-6. Enfm des vues representant : Tune, la face superieure

du crane [norma verticalis des auteurs) , et que M. Chervin

propose d'appeler, par abreviation, viie sincipitale; I'autre, mon-

trant la face inferieure du crane [norma inferior^ , c'est-a-dire la

base du crane, et qu'il propose d'appeler vue de la base da

crane ou , par abreviation , vue basilaire.

Cela revient, en somme, a projeter le crane sur les six faces

d'un cube. Pour bien comprendre le dispositif qui permet de

realiser avec precision ces six poses, il faut raisonner comme
s'il existait dans I'espace six appareils photographiques iden-

tiques disposes autour du crane et orientes suivant les six faces

de ce cube theorique.

Les plans de projection choisis sont :

1° Le plan de symetrie antero-posterieur pour les vues de

profil;

2° Leplan de la vision horizontale (determine au moyen de

I'orbitostat de Broca) pour les vues sincipitale et basilaire;

3° Quant aux vues des faces anterieure et posterieure, elles
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sont naturellement projetees sur un plan vertical perpendicu-

laire aux deux precedents : on a acheve d'en fixer la position

en le faisant passer par le basion.

4,

'<:
cfyjr

i\xe a£ J'objectir pour Jj vue

e/fi proA/ ( cote d ro 1

1

)

fi^

c/e joro/i'/ CCdte tfattcKe)

h
°l:

t,r

Fig. 57. — Plans (le projection.

Rappelons que Broca designe sous le nom de basion le point

median du bord anterieur du trou occipital, et qu'il le consi-

dere comme occupant a peu pres le centre de la base du crane

[Memoire de la Societe d'Anthropologie de Paris, t, II, 2" serie.

Paris, 1876. — Instructions craniologiques
, p. 17).

Ainsi les plans de projection des vues opposees se confon-

dent; il n'y a que trois plans de projection pour les six poses,
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et les choses se passent comme si les axes des six objectifs theo-

riques etaient diriges suivant les intersections de ces plans pris

deux a deux. II en resulte que les axes des vaes opposees se

trouvent dans le prolongement Tun de I'autre, et qu ils passent

aussi pres que possible du centre de figure dans les six poses

(fig. 57). Pour preciser, I'axe commun des vues des faces ante-

rieure et post^rieure , — dirige a la fois dans le plan de syme-

trie antero-posterieur et dans le plan de vision horizontale ,
—

passera au milieu de finteroculaire
,
point central de la face.

L'axe commun des vues de profil, place a la meme hauteur que

le precedent, traversera le crane un peu au-dessus des trous

auditifs, et faxe vertical des vues superieure et inferieure pas-

sera par le basion , centre approximatif de la base du crane et

de ses projections horizontales. On pent faire remarquer que

ces trois axes se* rencontrent en un point unique qui semble

devoir etre tres voisin du centre de gravite du crane.

Axes opticjues. — Les centres optiques des appareils tbeo-

riques sont places a une distance uniforme des plans de pro-

jection ainsi definis. Cette distance a ete fixee a deux metres.

Chaque pose est projetee sur un fond regulierement reticule

(fig. 6/i), de grandeur et d'emplacement calcules de telle facjon

qu'il represente sur les epreuves photographiques (supposees

amenees a la grandeur nature) le carre de 1 centimetre carre

de cote, comme s'il existait reellement a cette dimension sur

chacun des plans de projection. On obtient ce resultat en ecar-

tant les reticules proportionnellement a la distance du fonds au

centre optique; par exemple, si le fonds est situe a 2 m. 2 5 de

I'objectif, soit a 26 centimetres en arriere du plan de projec-

tion, les reticules seront traces avec un ecartement de i""" x ^,
soit 1 cent. 126.

Ces dispositions sont necessaires et suffisantes pour per-

mettre la determination metrique complete du crane directe-

ment, d'apres les epreuves photographiques. On voit que nous

n'avons pas parle de la longueur focale des objectifs employes.
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C'est qu'en efFet ce procede de mensuration est independant de

I'echellede reproduction photographicjue (ou tirage de I'ohjectif) ,
qui

,

(les lors, peut etre modifiee ou alteree selon les besoins de

I'etude ou les convenances de la publication, sans que les

mesures prises sur les images en soient le moins du monde

afFectees. C'est grace a ce reticulage invariablement centime-

trique, qui sert a mesurer les epreuves et leur donne pour

ainsi dire en raeme temps Vauthenticite metricjue, qu'il n'est

plus necessaire de fixer d'une maniere absolue lechelle de la

reproduction. Les photographies originales pourront etre faites

au laboratoire, a I'echelle de i/4, par exemple (voir fig. 7/i) , et

les specimens interessants pourront ensuite etre agrandis a la

demi-grandeur (voir fig. 80 a 83), trois quarts de grandeur

(voir fig. 84 a 88) et meme a la grandeur naturelle. Pour la

publication de series nombreuses, on pourra de meme etre

amene a reduire les originaux a 1/7 (voir la figure 78),

ou meme a 1/10 (voir pi. 38, 4o, 45'''); Techelle de la repro-

duction, quelle quelle soit, pourra toujours etre controlee

ou meme retrouvee en mesurant sur I'image Tecartement des

reticules '^'.

<'l Voir Anlhropologie holivienne, par le

D' Chervin , t. 3 : Album de photographie

craniometrique.

*'' II resulte de ces dispositions que le

tirage de I'Dbjectif peut varier a volonte

suivanl la grandeur d'image que Ton de-

sire obtenir, pourvu que le centre optique

reste a une distance fixe du centre du

cube theorique (ou de I'axe de rotation

du crane). Pour faciliter ce changement

d'echelle, M. Lacour-Berthiot, opticien,

rue Froissart
, 9 , a Paris , a etabli , sur les

indications de M. Bertillon, des trousses

d'objectifs dites a point de vae constant,

ainsi nommees parce que le centre optique

commun de chacune de leurs combinai-

sons doit toujours etre place a une distance

fixe de Tobjet a photograpliier.

Les combinaisons adoptees donnent

(pour la distance de 2 metres) des

images a la reduction de 1/10, 1/7,

1/4. et 1/2. Ces echelles repondent a tous

les besoins de la photograpbie metrique

dans les laboratoires de Museum. Un
simple cbangement de la lentille

d'avant et de I'emplacement du chassis

negatif suffira pour modifier a volonte

I'ecbelle de la reproduction photogra-

pbique tout en lui conservant toutes

ses qualites metriques. Les reticules,

en effet, representent toujours le centi-

metre , et les tables de calcul ou les

abaques nomographiques dont nous par-

lerons plus loin ne dependent que de

la distance da point de vae, 2 metres,

et aucunement de la longueur focale de

I'objectif (ou grandeur de Timage).
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Fig. 58.

Vue d'ensemble. SUPPORT DU CRANE.

Fig. 59.

Vue de detail.
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Support du crane. — Les cranes sont supportes (voir fig. 58)

par un systeme de deux tiges verticales demi-cylindriques A et

P qu'on fait penetrer dans le trou occipitaljusqu'au contact avec

la voute cranienne ; elles sont garnies de caoutchouc pour eviter

les glissements sur leur pourtour. La tige anterieare A est fixe

et la tige posterieure P porte une roue dentee D engrenant avec

une cremaillere horizontale H et

permettant de i'ecarter plus ou

moins de la premiere. On deter-

mine ainsi une pression des tiges

contre les parois du trou occipital

suffisante pour assurer la stabilite

du crane durant les operations

photographique s

.

La tige fixe anterieure A est

terminee a la partie inferieure

par un pivot cylindrique G (voir

fig. 69) dont Taxe XX correspond

exactement a Isl generatrice extreme

anterieure de la tige fixe. Ce pivot

est emmanche dans une piece

triangulaire T munie d'une cremaillere verticale V donnant le

deplacemenf en hauteur. Une vis de serrage S immobilise a

volonte le pivot G.

Le pied de cet appareil est de forme ronde et s'encastre dans

un anneau metallique NN fixe a la table et dans lequel il peut

tourner a frottement doux au moyen des manettes MM. L'an-

neau porte une graduation semblable a une rose des vents

formee de traits equidistants de 45 en 45 degres. Le pied porte

un trait de repere unique Pi qui sert a regler les orientations

successives du crane. Le centre de I'anneau correspond au

prolongement de I'axe XX du pivot de la double tige, de sorte

que le crane est done de deux mouvements de rotation inde-

pendants I'un de I'autre, mais s'efFectuant autour d'un meme
axe qui coincide avec I'arete anterieure de la tige fixe.

Fig. 60.

Schema montrant I'axe de rotation

du support du crane.
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Cette tige A, qui a 2 centimetres environ de diametre,

vient se loger entre les condyles et appuyer son arete an-

terieure contre le bord ant^rieur du trou occipital, precise-

ment aux environs dubasion. De sorte que le basion se trouvera

toujours sur I'axe meme XX de rotation du support du crane

(fig. 60).

La photographic de la base du crane en projection hori-

zontale necessite un change-

ment de support. Le dispositif

adopte (fig. 61
]
consiste a re-

tirer la double tige AGP de la

piece triangulaire T et a la

remplacer par la planchette

horizontale BB qui est mon-

tee sur un pivot G de meme
diametre que le pivot G de

la double tige. Sur cette

plate-forme , on place le crane

retourne et soutenu par un

pied creux EE, assez lourd,

en forme de calotte spherique

et dont les bords sont munis

de fines pointes d'acier pour

eviter le giissement du crane

et permettre de I'amener faci-

lement a la position voulue.

En pratique, les six appa

reils photographiques theo-

riquement necessaires pour

relever les six projections du

crane peuvent etre reduits a deux et meme a un seul, conve-

nablement dispose. La chambre noire, sans soufflet ni cre-

maillere de raise au point, se compose d'une simple boite

portant I'objectif a Favant et le chassis negatif (generalement

multipose) a I'arriere. Des supports appropries (voir fig. 62)

ANTHROPOLOGIK SIETRIQUE. ' '

N IN

pj„. 61. — Dispositif (111 support du crane

pour la vue basilaire.
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Fig. 62. — Vue generale de I'appareil de photographie metrique des cranes.

NoTA. L'appareii est actueliement et delinitivemenl installe dans ie service de M. A. BertiUon

il est a la disposition de tons ceux qui voudraient I'etudier et s'en servir.
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COUPE SGHEMATIQUE

DU GROUPEMENT

DES APPAREILS DE PHOTOGRAPHIE CRANIOMETRIQUE.

(Eclielle, i/3o°.)

. J?istance . . . 2';'oo

M^5oj5^^5i7:w'i?^5jy:57^^^ ymm^IW^^D-

Fig. 63.

A.CFond reticule vertical.

B. Fond reticule horizontal.

X. Centre optique de I'objectif.

O. Croisement des lignes oo du fond reticde vertical.

NoTA. Nous designons par Xwage I'espace compris entre le centre optique et la plaque sensible.

Ici , pour la pliotograpliie au i/7| , sa valeur est de o"',5o ou -^.
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permettent de placer la chambre soit horizontalement en face

du crane, soit verticalement au-dessus, mais en observant

rigoureusement les prescriptions suivantes qui sont essentielles.

Le centre optique de I'objectil de I'appareil place horizon-

talement doit se trouver a 2 metres exactement de la tige

fixe qui supporte le crane et lui sert d'axe de rotation. Quand

I'appareil est en position verticale, son centre optique doit se

trouver a la meme distance de 2 metres au-dessus du plan

qu'occupe I'axe optique de I'appareil en position horizontale.

De plus , I'axe de I'appareil vertical doit etre dirige dans le pro-

longement de I'axe de rotation du support du crane.

Deux fonds reticules (tig. 6fi, 65 et 66), I'un vertical F^ et

I'autre horizontal F^, sont places a la distance voulue (en rapport

avec I'ecartement de leurs traits) pour representer le centimetre

:

1° sur le plan de I'axe de rotation pour le fond vertical, et 2° sur

le plan de I'axe de I'appareil horizontal pour I'autre fond. Des

logements et des arrets sont menages dans les supports, table

et echafaudage, de maniere a eviter tout tatonnement dans le

transport de I'appareil unique de la position horizontale a la

position renversee.

L'appareil de photographie etant fixe, c'est done le crane cju'on

devra deplacer en face de I'objectif pour I'amener aux diverses poses

recjuises.



Ill

TECHNIQUE DE L'ORIENTATION DES CRANES.

On placera prealablement I'orbitostat dans les orbites dii

crane qu'il s'agit de photographier, en ayant soin de ne pas

trop serrerlavis, pour qu'on puisse retirer facilement Tappareil

sans ebranler le crane. La direction desdeux aiguilles, toujours

un peu divergentes,indique d'une maniere tres visible le plan

orbitaire qu'il s'agit d'amener a etre parfaitement horizontal.

On place en suite le crane a peu pres de profd sur son sup-

port, de fagon que I'index R du support coincide avec un des

traits marques sur le pourtour de I'anneau.

L'orientation s'execute alors en deux temps.

J"' temps. — II s'agit de placer le crane horizontalement a

une hauteur convenable pour que le centre de la figure coin-

cide avec le centre optique de I'appareil photographique.

Pour cela , le crane etant de profil , un aide eleve ou abaisse

le crane au moyen de la cremaillere V, et en meme temps de-

place le crane sur son support jusqu'a ce que les aiguilles de

I'orbitostat viennent a se confondre parfaitement avec le trait

median horizontal oo du fond vertical reticule. L'operateur

suit derriere le verre depoli de I'appareil photographique le

moment ou ce point est atteint. On a ainsi amene le plan hori-

zontal du crane a se confondre avec le plan d'horizon de I'ap-

pareil photographique de face, et, par la meme, a se trouver

exactement a 2 metres du centre optique de I'appareil pholo-

graphi(jue da haut.

2" temps. — Faire tourner le crane sur le pivot superieur G
en desserrant la vis d'arret S jusqu'a ce que la ligne mediane

de la face, representee par I'epine nasale, le milieu de la racine

du nez et la suture incisive du maxillaire, vienne se projeter

sur une ligne verticale tracee sur le verre depoli et se confon-

dant elle-meme avec le trait vertical median 00 du fond reti-
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cule. (Avoir soin, pendant cette operation, de ne pas alterer la

coincidence du repere R avec le trait marque sur I'anneau.

)

Cette position une fois atteinte, on immobilisera la double tige

au moyen de la vis d'arret S. On determine ainsi la position

dite de pleine face du crane. Nous avons defmi, en effet, cette

pose comme etant une projection sur un plan perpendiculaire

au plan de symetrie antero-posterieur du crane. Or la ma-

noeuvre de pivotage que nous venons d'effectuer a precisement

pour resultat d'amener le plan vertical passant par le basion et

la ligne mediane de la face (epine nasale, suture du maxil-

laire, etc.) a etre perpendiculaire a la plaque sensible.

Ce plan, que nous venons de determiner ainsi par un moyen

mecanique et invariable, est appele a jouer dans notre manuel

le role du plan de symetrie ideal qu'on admet comme existant

dans un crane normal; cette substitution semble d'autant plus

legitime, que le basion, tel que le defmit Broca, appartient

sans conteste a ce plan theorique de symetrie.

Si Ton fait maintenant decrire au support entier du crane

(au moyen des manettes MM, dans I'anneau fixe NN) un angle

de 90 degres, on amenera le plan de symetrie antero-poste-

rieur a etre exactement parallele a la plaque sensible, et on

sera absolument certain d'avoir bien place le crane de plein

profd. L'orientation du profd se fait done a la suite et comme
consequence du reglage de la position de face.

Apres avoir assure le reglage de la face, on ramene successi-

vement le crane a la position du profd de droite
,
puis du pro-

fd de gauche, dans ces diverses manoeuvres, en examinant si

fhorizontalite des aiguilles de forbitostat n a pas change , et on

rectifie la position du crane, s'il y a lieu.

Le crane est desormais parfaitement oriente. II pent effec-

tuer une rotation de 36o degres sur son support, tout en se

maintenant dans un plan horizontal mathematiquementparfait.

II ne reste plus qua enlever d6licatement forbitostat. Le crane

est pret a etre photographic; il faut s'assurer toutefois qu'une

lumiere suffisante en eclaire toutes les parties.
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On obtiendra des lors, tres simplement et avec une par-

faite exactitude, toutes les vues qu'on desire.

Fig. 6/|. — Crane n° SgS. (Voir page 2o4.)

Mise en place du support pour la vne de pleine face etl' utilisation des fonds reticules.

Projections verticales. — On fait

:

1 " La photographie du profd droit

;

2° On tourne le support de 90 degres dans Tanneau gradue

et Ton photographie la face anterieure
;

3° On tourne encore le support de 90 degres et Ton photo-

graphie le profil gauche

;

4° On tourne encore de 90 degres et Ton photographie la face

posterieure du crane.
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Comme nous raffirmions tout a I'heure, on voit que le

crane a effectue avec la plus grande facilite et la plus grande

exactitude sa rotation complete de 3 60 degres sur son axe

basilaire vertical, sans s'ecarter d'une ligne du plan horizontal

des axes orbitaires, en s'arretant aux grandes etapes de 90 en

Fig. 65. — Crane n° SgS.

Mise en place du support pour la vue de profd et Tutilisation des fonds reticules.

90 degres pour les quatre poses conventionnelles. On comprend
que rien n'est plus facile que dobtenir, au moyen du pied

tournant et gradue, toute la serie des poses intermediaires

qu'on peut desirer avec I'avantage inappreciable d une defini-

tion angulaire precise a partir d'une origine bien determinee :

i5 degres, 3o degres, 45 degres, etc.
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A litre d'exemple, nous donnons (fig. 89 et 90 des Photogra-

phies stereometricjues) une vue de trois quarts du crane n" 21,

c'est-a-dire d'une vue suivant un angle de 45 degres a gauche

et de 45 degres a droite de I'axe facial. Mais il est evident que

nous aurions pu prendre tel autre angle necessaire pour bien

montrer une particularite interessante d'un crane donne.

Nous venons d'executer les vues des quatre points cardinaux

qui representent des projections verticales. 11 nous en reste en-

core deux a faire, representant des projections horizontales :

la vue sincipitale et la vue de la base du crane, pour lesquelles

des precautions speciales sont necessaires.

Projections horizontales. — 5° Pour la vue sincipitale, il sufTit

simplement de porter I'appareil photogi^aphique au sommet de

I'echafaudage , auquel on accede par un escabeau se terminant

par une plate-forme sur laquelle se tient foperateur (fig. 62 ).

Pour eviter de transporter fappareil qui a servi pour les pho-

tographies precedentes, il est preferable d'avoir un deuxieme

appareil photographique place face a la calotte cranienne et

qui est regie comme le precedent j)our que le plan des axes

orbitaires se trouve egalemeiit a 2 metres de fobjectil.

Le crane n'ayant pas ete bouge de son orientation prece-

dente, il n'y a pas lieu de faire un nouveau reglage. Mais, pour

le bon eclairage de la calotte cranienne dont un cote est for-

cement a contre-jour, il faut disposer un reflecteur pour la

rendre le plus lumineuse possible.

Vue de la base da crane ou basilaire. — 6" On se servira du

support special precedemment decrit (fig. 61). Le crane est

place a I'envers, c'est-a-dire que la calotte cranienne vient

reposer sur les pointes d'acier qui garnissent le pourtour du

support creux hemispherique EE.

Pour amener le crane ainsi retourne a la position horizon-

tale et en meme temps a la distance convenable de fobjectif

du haut, il est necessaire de replacer les aiguilles de forbitostat.
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Par Line manoeuvre analogue a celle du premier temps, on

fera coincider les aiguilles avec le trait horizontal median du

fond reticule vertical (fig. 66).

Le crane est, des lors, oriente horizontalement, et le plan

de I'orbitostat se trouve a 2 metres de I'objectif du haut. Nous

Fig. 66. — Crane n° SgS.

Mise en place du support pour ia vue basilaire et I'utiiisation des fonds reticules.

somraes done dans les meme conditions que pour la vue sinci-

pitale. Reste la mise en plaque. EUe s'efFectue tres simplement

au moyen du verre depoli de I'appareil place au sommet de

Techalaudage. Un aide deplace le pied creux hemispherique EE
portant le crane, sur sa plate-forme horizontale BB, jusqu'a

ce que :
1" le basion se trouve au point de croisement des
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lignes m^dianes oo du fond reticule ; i° que la ligne mediane

de la base du crane se projette sur la mediane antero-post^-

rieure oo. Ges constatations une fois faites, on enleve delica-

tement I'orbitostat et Ton peut proceder a la photographie (voir

fig. 88).

Telle est la technique employee pour photographier non
seulementles sixvues normales (que je pourrai appeler cubi-

ques) , mais encore toutes les vues quelconques qu on desire

obtenir, suivant un angle donne (voir fig. 7 4 , vues diverses du
crane 21).

En resume, les dispositions mecaniques que nous venons

d'exposer resultent du choix des plans de projection et des axes

optiques , imposes eux-memes j)ar des considerations d'ordre

anatomique, perspectif ou optique, et mecanique.

Nous avons vu que les six plans de projection theoriques

qui sont necessaires pour definir les six poses avaient ete

ramenes a trois, en rapportant a un plan commun les vues

opposees.

D'autre part, comme il importait d'obtenir la plus grande

uniformite possible dans la reduction photographique des con-

tours (tout en se rapprochant des contoui-s maximum], on

a adopte les plans les plus voisins du milieu du crane dans

chaque direction, lesquels plans determinent normalement

les contours correspondants.

Pour les poses de profil , le plan de symetrie s'imposait de

lui-meme. Le choix du basion et sa coincidence avec I'axe

de rotation ont permis de le reperer mecaniquement et sans

tatonnement.

La vue de pleine face etait, des lors, parfaitement definie,

puisqu'elle est prise (de par la disposition meme des appa-

reils) perpendiculairement a ce plan de symetrie. Celle de dos

ne I'etait pas moins, etant exactement opposee a la vue de

face. En outre, le plan de projection commun a ces deux vues

passant par le basion, point central (Broca), se trouve tres

rapproche du plan contenant le diametre transverse maximum
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du crane"'. Il en est de meme pour les vues prises d'en haut.

Le plan horizontal de vision s'imposait au meme titre que le

plan de symetrie pour les vues de profil. II est defini meca-

niquement, et un crane donne pourra toujours etre replace

exactement de la meme maniere. Il est a peu pres median du

crane par rapport a la direction verticale, et ce que nous

venons de dire au sujet du contour maximum vu de face s'ap-

plique egalement dans ce cas.

Ajoutons que la position du crane a phoiographier semble

la plus naturelle qu'on puisse choisir, puisqu'elle reproduit le

portde tele le plus habituel chez le vivant, qui a lieu quand

le regard est horizontal.

L'axe autour duquel tourne le crane est sensiblement le

meme que l'axe normal de rotation de la tete, et les poses de

face, de profil et de trois quarts qu'on executera sur un crane

ainsi oriente presenteront le maximum d'analogie avec celles

qu'on obtiendrait sur le vivant.

Enfin le point de vue des photographies se trouve situe

uniformement au milieu des images, ce qui assure le dessin le

plus avantageux en meme temps que la nettete la plus grande

des cliches photographiques.

On ne pent s'empecher de reconnaitre I'excellence de notre

methode qui permet a tons les operateurs, — pour peu qu'ils

suivent scrupuleusement notre technique, aussi simple que

facile, — de reproduire, dans les memes conditions que nous,

la meme vue photographique avec les memes dimensions centi-

metriques. Nos images photographiques ont la precision d'une

epure geometrique. Nous nous croyons en droit d'aflPirmer que

jamais, jusqu'ici, une aussi grande precision n'avait ete obtenue.

'"' On pourra meme s'assurer de sa reticules donneront immediatement sa

coincidence avec ce plan du contour maxi- valeur melrique. S'il y a une difference

,

mum en comparant la vue de face et celle une proportion geometrique permettrait

de dos. Si les contours presentent la meme au besoin de retrouver la position de ce

dimension, c'est que le plan du basion plan sur la photographic et d'apprecier

correspond bien au plan du contour maxi- avec plus de precision le diametre trans-

mum, ce qui se presente rarement, et les verse maximum. (Voir page iSy.)
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CONTROLE PAR LES ^PREUVES PHOTOGRAPHIQUES.

Aux precautions prises pour obtenir la plus grande precision

dans Torientation du crane, nous ajoutons un controle materiel

par les epreuves photographiques pour juger si les resultats

repondent a notre attente. Or, grace au fond reticule, nous

pouvons voir si les projections se rapportent bien les unes aux

autres, et voici quels sont les controles multiples que nous

possedons.

1 ° Controle par les vues de profil.— D'abord la ligne mediane
verticale marquee oo sur le fond reticule doit etre tangente a

la partie anterieure de la tige du support. Ensuite les epreuves

du profd droit doivent coincider avec les epreuves du profil

gauche au point de vue des contours''^

2" Controle par la vue de pleine face. — La ligne mediane
verticale oo du fond reticule doit passer par I'epine nasale, le

milieu de la racine du nez et la suture incisive du maxillaire

superieur, sauf deformation, bien entendu.

''' On remarquera que sui- les vues 200 + 9 ou 209 centimetres de I'objectit

,

autres que lesprofils, les contours ne puisque Tappareil photographique n'a pas

coincident pas rigoureusement ; la dilTe- bouge. Cela represente un ecart assez

rence est surtout sensible pour le maxil- notable de 18 centimetres entre les deux

laire inferieur dans les poses anterieure et positions. Rien d'etonnant , des lors
, que

posterieure. Cela tient a ce que ces contours le maxillaire vu de face apparaisse de di-

ne sont pas situes , dans les vues opposees

,

mensions plus grandes que dans la vue

a la meme distance de I'objectil et sont posterieure. On verra plus loin
,
page 181,

par suite reproduits avec des dimensions que ces dififerences sont exactement corri-

differentes. Ainsi la portion anterieure gees au moyen de coefficients donnes par

du maxillaire inferieur se trouve (comme une table speciale, page 182.

I'indiquent les vues de profd) a environ Les contours de profd seront, au con-

9 centimetres en avant du trait vertical 00 traire , reproduits en dimensions egale?

,

ou axe de rotation. II se trouvera done parce qu'ils sont situes sur le meme plan

a 200 - 9 = 191 centimetres de Tobjectil que I'axe de rotation , lequel se trouve

quand on le photographiera de face. a une distance fixe de I'objectif. Ces con-

Quand on passera a la vue posterieure, il tours, droit et gauche, subiront done la

sera rejete 9 centimetres au dela de I'axe meme reduction photographlque et de-

de rotation , c'est-a-dire qu'il se trouvera a viendront superposables sur les epreuves

.
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3° ContrSle par la vue de la base du crane. — Le basion doit

se trouver au point de croisement des lignes medianes antero-

posterieure et transverse oo, et le point alveolaire doit se pro-

jeter sur la ligne antero-posterieure oo. La suture de la voute

palatine devra suivre egalement cette direction , a moins quelle

ne presente une deviation anormale qui serait decelee ainsi par

ce controle de position.

Lorsque I'operateur-photographe s'est trompe, I'anthropo-

logiste qui etudie le crane sur la photographie ne sera pas

induit en erreur, pour peu qu'il soit attentif. (Voir la fig. 76,

page 201.)
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fiXUDE DES ASYMI^TRIES ET DES DEFORMATIONS

A L'AIDE DES PHOTOGRAPHIES METRIQUES

PAR LA METHODE-CHERVIN, DITE « DE RETOURNEMENT ».

Theorie. — Une des premieres preoccupations de la cranio-

logie consiste a rechercher si un crane est normal, asyme-

trique ou veritablement deform^. La deformation pent etre

considerable , I'asymetrie pent etre plus ou moins l6g^re ; dans

tous les cas, il est interessant d'en reconnaitre I'importance

et la localisation. Or rien n'est plus difficile que d'etudier ces

anomalies, d'en suivre les elFets non seulement sur les diverses

pieces osseuses qui constituent la boite cranienne , mais encore

sur les diverses parties de ces pieces elles-memes.

Les methodes de calcul proposees par differents auteurs

pour la plagiocephalie sont aussi compliquees qu'insuffisantes

et ne satisfont personne. M. Chervin a essaye, a son tour, d'en

trouver une meilleure, et il croit y etre arrive en mettant a

profit la theorie de la symetrie, qui constitue I'une des trans-

formations les plus simples et les plus utiles de la g^ometrie.

Rappellons done simplement que deux figures symetriques,

par rapport a une droite, sont superposables par retournement.

Si, par exemple, on fait tourner une figure reguliere, comme
Test un plateau circulaire autour d'un axe central, il va sans

dire que tous les points de ce plateau se recouvriront les uns

les autres, parce que tous sont parfaitement symetriques par

rapport a faxe central. Mais si fon retranche une partie , si faible

qu'elle soit, sur une portion quelconque de ce plateau, il n'en

est plus de meme. La trace de la partie absente sera indiquee

sur la partie correspondante intacte, par le retournement de

I'une sur fautre. Dans la pratique craniologique , on peut pro-

ceder de deux fagons :

1" Pour avoir une idee generale de I'asymetrie ou de la
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deformation , on peut se contenter de calquer le contour d'une

vue du crane sur Timage de la photographie metrique a I'aide

d'un papier aussi transparent que possible. II faut avoir soin

de marquer des points de repere pour bien situer le caique;

on indique, par exemple, non seulement les points ou ]es

axes 00 rencontrent le crane, mais encore plusieurs points

des lignes horizontales et verticales.

Cela fait, on retourne la feuille de papier de fagon que le

cote droit du dessin caique se place du cote gauche de I'image

photographique , et reciproquement. Pour cela, il faut avoir

bien soin de placer les differents points de repere, de faqon

qu'ils se superposent tres exactement. La chose est facile,

puisque le fond reticule est un trace metrique regulier; les

points de repere primitivement indiques sur le caique du cote

droit se superposent done rigoureusement sur les points cor-

respondants du cote gauche.

On caique ensuite une deuxieme fois le contour du crane

avec une ligne ponctuee ou avec une encre de couleur pour

distinguer les deux dessins.

Cette methode de retournement du contour droit sur le

gauche et du gauche sur le droit montre clairement quelles

sont les parties asymetriques du crane.

2" Si Ton veut plus de details, on peut, au lieu du simple

calqae des contours, faire un double tirage, sur papier tres

transparent, de la vue photographique avec des encres de cou-

ieurs differentes j)Our mieux distinguer les images. On place

ensuite , face a face , les deux epreuves I'une sur I'autre , de faqon

que les quadrillages des reticules se recouvrent rigoureuse-

ment, ligne sur ligne. Le cote gauche du crane se rabattra done

exactement sur le cote droit et on apercevra, grace a la trans-

parence du papier, les differences presentees par chaque cote

par rapport a I'autre, dans une sorte de rotation autour de I'axe

vertical. (Voir les fig. 65 et 85 a 88.)

Telle est la methode que M. Chervin a employee pour de-

celer les asymetries, meme les plus faibles. Elle permet d'en
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caiculer rimportance pour chaque point determine, soil a I'aide

du calcid des triangles, soit a I'aide de I'instrument connu sous

le nom de planimetre, qui integre les surfaces. La m^thode

montre egalement que, tres souvent, les asym^tries etles defor-

mations sont localisees a certains points. Elle permet enfm d'ex-

pliquer et de determiner I'orientation des forces qui ont agi sur

les differentes pieces osseuses.

On peut ainsi constater non seulement les asymetries et les

deformations, mais etudier egalement les poussees, les reten-

tissements que les asymetries ont fait subir aux differentes

parties composantes du crane par I'intermediaire des sutures

qui reagissent, de proche en proclie, les unes sur les autres.

D'une maniere generale, on verra que I'aplatissement d'un

cote du crane est compense par un renflement du cote oppose.

La boite osseuse, malgre sa rigidite, peut se comparer nean-

moins a un mince ballon de caoutchouc plein de liquide. Une

pression sur Tune des parois produit une poussee de Tautre cote.

II n'y a pas arret de developpement sur le point comprime. 11 y
a, en quelque sorte, equilibre dans la matiere cerebrale, qui

oblige les parties osseuses a se mobiliser pour leur faire place.

On le demontre grapliiquementpour les asymetries par com-

pression laterale. Mais nous savons deja que tel est egalement

le mecanisme pour les deformations par synostoses prematu-

rees, ettoutporte a presumer qu'il en est semblableoient pour

les deformations etliniques volontaires.

On sait que le volume d'un liquide est a peu pres indepen-

dant de la pression qu'il supporte. M. Chervin pense que la

substance cerebrale obeit a la meme loi.

Broca et Topinard pensaient que les cranes deformes subis-

sent une legere diminution de la capacite normale. Mais, dans

ces derniers temps, certains auteurs ont exprime I'hypothese

qu'une deformation volontaire, de la nature de celles qu'on

rencontre d'une maniere particulierement frequente sur les

cranes americains, ne devaitpas modifier la capacite cranienne.

Mais ce n'etait la qu'une hypothese. M. Chervin avait accepte

AMIIROPOLOGIE METRIQDE. ^ ^

nii'iiisirniE nation A I.e.
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c(;tte hypothese et avait essaye d'en faire la demonstration en

procedant, a I'aide d'un ruban metrique, a la mensuration des

contours des cranes deformes. C'etait deja un commencement

de preuve. Mais la photograpliie metrique, en permettant la

superposition des images des cranes, en fournit une preuve

irrefutable.

Application. — Prenons, par exemple, la vue sincipitale du crane n° i5 (voir

fig. 67 et 83). Nous voyons que la calotte cranienne est tres deformee et quelle

parait avoir subi Faction de deux pressions differentes. II semble, en effet, que la

deformation constatee peut ^tre reduite, suivant un theoreme bien connu de

mecanique, a deux mouvements : I'uii de rotation pour la partie anterieure ou

frontale, Fautre de translation pour la partie posterieure ou parietale.

D'une part, une premiere pression a imprime a la partie frontale un mouve-

ment de rotation autour d'un axe situe a Tintersection de I'axe vertical 00 et de

la ligne horizontale superieure n" 2. L'angle de cette rotation est egal a Tangle

forme par I'axe vertical 00 et la perpendiculaire a la direction generale de la

suture coronale; cet angle est d'environ 10 degres.

D'autre part, le mouvement de translation parait avoir eu lieu sous I'influence

d'une force dirigee de gauche a droite, qui aurait eu pour efifet de deplacer la

masse posterieure cranienne d'environ un centimetre.

La forme generale de la partie posterieure de la tete pourrait etre obtenue par

la jonction de deux arcs de cercle. L'un, celui de droite, aurait pour centre un

point situe a I'intersection de la ligne verticale 00 ct de la ligne horizontale infe-

rieure n° 2. L'autre, celui de gauche, d'un plus grand rayon, aurait pour centre

un point situe a I'intersection de la ligne verticale n° 2 et de I'horizontale n° 3

,

du cote droit. La difference des rayons de ces deux cercles est naturellement en

rapport avec les courbures des arcs de cercle.

La methode de retournement permet naturellement des

etudes analogues pour tous les cranes et donne a ces recherches

un caractere de precision qui leur a manque jusqu'ici.

II ne faut pas oublier de faire remarquer que I'application

si feconde de la methode de retournement a I'etude des ano-

malies craniennes est intimement liee a la methode de photo-

graphie metrique des cranes. Cest grace : i° a la methode

(J 'orientation suivant le plan de vision horizontale; 2" a I'emploi

des plans de projection; 3° au support qui sert d'axe de rota-

tion au crane; l\° enfin a I'emploi des fonds reticules.

Cest une preuve nouvelle de I'excellence du systeme.
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APPLICATION DE LA METHODE-CHERVIN

DITE « DE RETODRNEMENT »

A L'ETUDE DES ASYMETRIES ET DES DEFORMATIONS DES CRANES

PAB L'EMPLOI DES PHOTOGRAPHIES METRIQUES

SUR FONDS RETICULES.



VI

MENSURATION CRANIENNE A L'AIDE DES PHOTOGRAPHIES.

Le reticulage qui sert de fond represente, comme nous

I'avons vu, quelle que soit la dimension des epreuves, le

centimetre, compte sur le plan de projection de chaque pose,

qu'on appelle aussi plan de comparaison , parce que c'est sur

ce plan seul, situe a 2 metres de I'objectif, que le reticulage

est rigoureusement centimetrique. H est done important de

pouvoir retrouver ais^ment ce plan sur les epreuves photo-

graphiques.

Le trait median vertical 00 des poses de profil, de face ou

de dos, marque I'emplacement de ce plan pour les poses com-

plementaires prises a 90 degres de celle qu'on examine. Ainsi

le trait vertical 00 du profil indique I'emplacement du plan de

comparaison pour les vues de face ou de dos, et reciproque-

ment.

Quant au trait horizontal median de ces quatre poses, il

represente le plan de comparaison des vues d'en haut. Enfm,

sur ces dernieres, les traits centraux 00 reperent encore ce

plan pour les poses de profil, de face ou de dos.

Toutes les mesures doivent etre prises au moyen de fechelle

du reticulage comme il est procede a la lecture des distances

sur les cartes geographiques. Mais il est indispensable de tenir

compte de la variation de la reduction, suivanl les distances a

I'objectif, des dilferents points consideres, conformement aux

lois de la degradation lineaire perspective. Le reticulage, en

effet, comme nous favons vu, ne represente le centimetre que

pour les lignes ou surfaces qui se trouvent situees dans le plan

meme de comparaison , c'est-a-dire a 2 metres de I'objectif. Il

est important en outre de remarquer que le procede de men-

suration directe sur les photographies n'est applicable qu'aux
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elements coiitenus dans des plans de front ^^\ ce qui est le cas

presque general pour les evaluations craniometriques habi-

tuelles.

Ces plans (virtuels, bien entendu) jouissent d'une propriete

tres importante , dont on fait usage continuellement dans les

applications de la perspective directe ou inverse.

Toutes les figures contenues dans un plan de front sont

reproduites par I'objectif sans deformation aucune, les angles

et les proportions des lignes entre elles sont conserves; ainsi

un carre reste un carre , un cercle reste un cercle , deux lignes

egales entre elles restent egales entre elles, etc. Mais la gran-

deur de ces figures subit une diminution de plus en plus

grande a mesure que s'accroit la distance du plan de front a I'ob-

jectif, ou, inversement, un accroissement quand cette distance

diminue. C'est ce qu'on appelle la degradation lineaire perspec-

tive. Ces variations de dimension sont d'ailleurs en proportion

exacte avec la distance du plan de front considere a I'objectif.

Ainsi les mesures prises sur la photographic au moyen du

reticulage qui represente le centimetre doivent subir une cor-

rection chaque fois qu'elles s'appliquent a un element situe en

dehors du plan de comparaison reticule oo.

Cette correction se presente sous deux aspects :

1° Sous la forme d'un coefficient par lequel on devra

multiplier les mesures reticulaires , suivant les distances a

I'objectif;

2" Plus simplement, sous la forme d'un abaque graphique

represente (fig. 69 a 72) et donnant la serie des echelles me-

triques applicables aux elements a mesurer, d'apres leur dis-

tance a I'objectif appreciee sur la vue complementaire.

Methode des coefficients. — Le coefficient dit de « correction

simple* est donne par la table ci-jointe :

C L'expression plan defront ne vise nul- photographie , on appelle plan de front tout

leinent ici I'os frontal. Dans les applica- plan parallele au tableau ou a la plaque

tions de la perspective au dessin ou a la sensible.
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de correction applicable a une mesure prise sur la photogra-

phie, de connaitre la distance de I'element quon veut mesurer

au plan de comparaison oo. Cette distance s'obtiendra d'une

fa(jon sufFisamment exacte au moyen d'une des poses complo'-

mentaires (c'est-a-dire, prises a 90 degres) decelle sur laquelle

on prend la mesure.

Prenons comme exemple la determination du diametre bi-

zygomatique (fig. 68). Ce diametre pent etre mesure : i" sur la

vue de face; 2° sur la vue sincipitale; 3° enfin sur la vue de

la base du crane , mais en general on trouverait trois chiffres

dilFerents, parce que le diametre se presente sur chacune de

ces poses a des distances diff^rentes du plan reticule 00.

1° Sar la vac deface, il occupe un espace quon pourrait eva-

luer a 1 38 millim. 8 en grandeur reelle si le diametre etait situe

dans le plan reticule. Mais il est evidemment situe en avant

de ce plan, et 1 38,8 est une valeur trop grande. Pour savoir de

quelle quantite, nous pouvons nous adresser indifferemment

a une des poses complementaires , soit la vue sincipitale, soil

la vue basilaire. Sur la vue sincipitale, nous constaterons que

le diametre maximum passe aux environs du reticule 4 ; cela

veut dire que le diametre est situe a 4 centimetres en avant

du plan reticale de la pose de face, dont la trace sur la vue

sincipitale n est autre que la transversale 00.

Le diametre vu sur la pose de face n'est done pas reproduit

a I'echelle des reticules , il subit une reduction photographique

moindre et il faut diminuer I'indication i38,8 donnee par les

reticules verticaux de la vue de face. Le coefficient de correc-

tion 0,98 est donne immediatement par la table, colonne II

(v. p. 182) ; on obtient comme resultat : 138.8x0.98= i36.o.

On pent encore le calculer tres simplement de la maniere

suivante

:

Le plan de front auquel appartient le diametre bi-zygoma-

tique se trouve (d'apres la vue sincipitale) a 2 metres moins

4 centimetres, ou 196 centimetres de I'objectif; sa mesure reti-

culaire i38,8 doit done subir une correction qui consistera a la
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multiplier par un coefficient egal a ^ ou 0,98, ce qui donne

pour la valeur corrigee : 188,8x0,98= i36,o.

2° La viie sincipitale pourrait d'ailleurs etre utilisee, tout

aussi bieii, pour mesurer le bi-zygomatique (on trouve 1 34,4),

et on se servirait de la vue de face pour determiner le coeffi-

cient de correction applicable. Ce coefficient de correction sera

,

dans ce cas, superieur a funite (voir col. Ill de la table, p. 1 82
)

,

parce que le diametre, sur la vue sincipitale, est place plus

loin de fobjectif que le fond reticule; il faudra done augmenter

findication reticulaire. D'apres la vue de face, la ligne des

zygomes se trouve a environ 2 centim. 5 au-dessous de la trans-

versale 00 qui represente la trace du plan de projection de la

vue sincipitale. Le coefficient sera done :
121:1= 1,01 25, qu'on

trouvera sur la table de correction, mais a la colonne 111. Le

diametre vaut done : i34,4 Xi,oi25 = i36,i.

3° Apprecie enfin sur la vue bas'daire, on trouverait :

187,6x0,0875= 135,9.

Comme on le voit, les trois determinations sont extremement

rapprochees, et on pent admettre leur moyenne i36.o comme
la valeur la plus voisine de la realite.

On opererait de meme pour determiner le bi-orbitaire

externe AA', la largeur du nez MN', le diametre bi-goniaque

MM', etc. (fig. 68).

Les reticules verticaux de la vue de face donnent pour la

valeur AA' 102 millimetres; le point A est situe a 7 centimetres

environ en avant du reticule o qui represente leplan de projec-

tion de la vue de face; le coefficient de reconstitution calcule

sera done ^^^-^ = 0,965 (ou plus simplement trouve dans la

table de correction en face de la colonne II), et la dimension

du diametre bi-orbitaire serait de 102X0,965= 984'''-

C' Ce precede de determination du taire) a apprecier la distance de I'e^lement

coefficient de reconstitution , appele « cor- a mesurer au fond reticule ne represente

,

rection simple », n'est pas, au point de vue en eJTet, qu'approximativement cette dis-

geometrique , absolument rigoureux. Le tance , a cause de I'obliquite de la projec-

reticule qui sert (sur la pose complemen- tionphotographique. Pour etre absolument
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:

PP' DiameLre anlero-poslcrieui".

TT' Diamctrc transverse parietal maxi-

mum.

ZZ' Diaraeti'e bi-zygomalique.

AA' Ri-orbitairc exlcrne.

MM' Bi-goniaquc.

NN' Larireur maximum du nuz.

!.,p:j4:|cz|^::.:^f^':-:_.^T. ..

1 Tr--::-/"

Fi„. 68. — Mensuration des cranes a I'aide des photographies. Crano n" 233, de Tocarji. Bolivie.
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Pour la largeur du nez
,
qu'on mesure sur la vue de face , le

reticule correspondant sur la vue de profil est : 9 en avant du

plan de projection de la vue de face, et la table donne imme-

diatement le coefficient applicable 0,965.

La largeur du nez serait done : 2/i millim. 8 (mesure reti-

culaire prise sur la vue de face ) multiplies par le coefficient

0,955, soit : 28 millim. 7.

Quant au diametre bi-goniaque, on trouve sur la photogra-

phic 107 millim. 2 , et le coefficient de correction donne par la

vue de profil est d'environ 0,99 (correspondant au reticule 2 ).

On a done pour ce diametre la valeur : 107,2 Xo,99= 106,1.

Le trou occipital est tres nettement represente , sans deforma-

tion sur la vue basilaire. Son plan
,
qui est sensiblement de front,

se trouve a 4 centimetres au-dessus du plan reticule de cette

pose ; ce qu'on voit par le reticule transverse ^ qui passe par le

basion sur la pose complementaire du profil. Le coefficient de re-

duction applicable est done 0,98. On trouve, par mesure directe

sur la photographie : longueur : 35,2 ; largeur : 3 0,8, et, mul-

tipliantpar le coefficient de correction simple 0,98, les valeurs

a adopter sont : longueur : 34 millim. 5; largeur, 3o millim. 2.

Le diametre antero-posterieur maximum PP' ( Bertillon ,
par-

tant du point le plus creux de la racine du nez) sera mesure

directement sur la vue de profil droit ou gauche au moyen de

I'echelle reticulaire. Cette longueur PP' est, en effet, situee dans

le plan meme des reticules, et se trouve par consequent repro-

duit a la meme echelle : on trouve 176 millimetres.

11 sera bon de prendre la moyenne des deux determinations

sur le profil droit et le profil gauche.

Le diametre transverse parietal maximum n'est generale-

exact, il faudrait faire une seconds cor- metre sur une longueur de lo centimetres

rection au moyen du reticule passant par et,enrealite,esttoujoursinferieure.Ainsi,

le point consid^re sur la pose ou Ton prend dans le cas du bi-orbitaire , le coefficlenl

la mesure. Mais, dans le cas special du r^el serait : 0.96584 au lieu de 0.965, ce

crane et avec un objectif situ^a 2 metres, qui donnerait 98 millim. 52 au lieu de

le calcul montre que Terreur maximum a g8 millim. 4 pour la valeur la plus appro-

craindre n'attoint pas un quart de milli- chee.
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merit pas situe exactement dans le plan vertical du basion,

mais plutot a 2 ou 3 centimetres en arriere. Appliquant le

precede general, on le mesurera sur la vue de face, par

exemple en TiTi= i38 millim. 8; on cherchera son coefficient

de correction d'apres le reticule transverse correspondant au

maximum T3T3 sur la vue sincipitale, soit environ reticule 1
;

comme il s'agit de la zone arriere, il faudra chercher dans la

colonne III de la table; en face de i on trouve i,oo5, nombre

par lequel on multipliera I'ecartement reticulaire i38,8 trouve

sur la vuede face: ce qui donnerapour la valeur reelle i39,5.

On pourrait egalement le mesurer sur la vue posterieure en

T2T2, soit \lxo millimetres, mais il faudrait, pour corriger

cettemesure, prendre le coefficient relatif a la 2one avant dans

la colonne II de la table en face du reticule 1 , et qui est 0,996.

On doit evidemment trouver le meme resultat dans ces deux

operations; on trouve en elfet : i^o millim. x 0,995 = 1 39,3.

Methode de la moyenne arithmeticiue. — II existe un procede

plus rapide (et qui s'applique a la mesure de tons les elements

visibles en entier sur deux poses opposees); ce procede consiste

a prendre simplement la moyenne arithmetique des lectures,

soit faces anterieure et posterieure , soit vue sincipitale et vue

basilaire, etc. Exemple :

Diamfetre transverse maximum mesure sur la vue de face . i38,8.

Diamelre transverse mesure sur la vue posterieure i/io

. -, , . , . , i38,8 + i/io „ ,

Moyenne arithmetique ou valeur corrigee = iog,'i.

La moyenne des trois determinations est de 1 39,4

.

On pent operer de meme pour la mensuration de la largeur

dumaxillaire inferieur; les lectures sur la vue de face et celle de

dos seraient dans ce cas tres pen differentes, vu la proximite du

diametre bi-goniaque du plan reticule. Le procede s'applique

egalement au diametre bi-zygomatique qu'on mesurera suc-

cessivenient sur les vues sincipitale et basilaire.

(
Mesure prise sur la vue sincipitale. . . i3/i,/i

Diametre
| Mesure prise sur la vue basilaire ... . iSy.fi

bi-zygomatique.
j ^^^^^^ moyenne i3G,o
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Methode cjraphujae par abacjae. — Get abaque est forme

d'une serie d'echelles metriques, en tout point analogues aux

echelles des cartes g^ographiques, qui donnent la dimension

vraio des lignes de front mesurees sur la photographie d'apres

leur distance a I'objectif. Ghaque echelle transversale est done

particuliere a la distance ou se trouve I'element a mesurer, et ne

peut servir que pour ce plan. Nous avons vu que la distance est

appreciee sur la vue complementaire d'ou Ton deduit quelle

est I'eclielle a employer pour la mensuration.

Ces distances, qui vont de i m. 88 a 2 m. i 2 , sont inscrites a

gauche des echelles, et les reticules correspondants se trouvent

a droite. Le signe + indique la zone situee au dela de 2 metres,

et le signe —la zone situee en de^a (fig. 69 a 72).

Les lignes transversales representent chacune I'echelle me-

Irique relative a la distance ou au reticule inscrit, qui est

determine par la vue complementaire. La graduation est centi-

metrique, mais elle est precedee d'un talon qui permet fappre-

ciation du millimetre, du demi et meme du quart de milli-

metre, suivant la reduction des photographies sur lesquelles on

prend les niesures.

Pour se servir de fabaque, on procede comme suit

:

Soit a mesurer le bi-orbitaire sur le crane n° 1 5 (fig. 80 a 83

)

reproduit ici, a la demi-grandeur nature. On commence par

rechercher sur la vue de profil (fig. 80) de combien le plan

de front qui contient cette dimension est eloigne de fobjeclif,

ou bien quel est le numero du reticule vertical qui passe

par le bord externe de forbite. On trouve 5 , et fon voit imme-
diatement que ce reticule appartient a la zone situee en avant

du plan o.

11 faudradonc s'adresser a fechelle numerot(^e —5 ou igB.

Relevant alors, au moyen d'un compas,Tecartement bi-orbitaire

externe sur la vue de face (fig. 81), on transportera le compas
sur la transversale 196 del'abaque, en ayantsoin depiquerla

pointe de droite sur un des traits verticaux, choisi de fa^on que

]a pointe de gauche tombe a I'interieur de la graduation milli-
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metrique. On lira ainsi directementla valeur du bi-orbitaire avec

une approximation de lecture qu'on peut evaluer a ± \|^ de mil-

limetre pour I'abaque grandeur naturelle. Au lieudu compas,

on se servira avec avantage des regies graduees sur verre.

On doit etablir un abaque pour cliaque reduction. Nous

publions ici les abaques pour le 3/4 (fig- 69), le 1/2 (fig. 70),

le iM (fig. 71) et le 1/7 (fig. 72) de la grandeur nature. Ces

abaques, neanmoins, sont geometriquement semblables entre

eux et ont ete obtenus simplement par la reduction photogra-

phique du modele grandeur naturelle.

Les lignes transversa] es representatives des echelles me-

triques sont inegalement espacees et vont en se rapprochant a

mesure que la distance a I'objectif (ou la reduction de I'image)

augmente. La formule qui regie ces ecartements ne depend

que de la valeur 2 metres, distance de I'objectif au plan de

comparaison 00 commun aux differentes vues. Ces abaques

pourront, par suite, etre utilises pour la mensuration de tons

les objets qu'on aura pris soin de photographier a 2 metres, en

indiquant la trace du plan de comparaison sur les difierentes

poses. Le choix de ce plan de comparaison sera determine

d'apres des considerations particulieres au sujet a reproduire

et variables suivant le but qu'on se propose d'atteindre. C'est

ainsi que, pour le crane, nous avons expose les raisons d'ordre

analomique et mecanique qui ont fait choisir le point central

comme emplacement commun du plan de comparaison pour

les six poses adoptees. Cette disposition entraine (voir note II,

p. 2 1 7) I'usage obligatoire de I'abaque ou dela table de correc-

tion simple pour la mensuration d'un certain nombre d'ele-

ments (tel que le bi-orbitaire, par exemple) qui s'ecartent trop

du plan median 00. La precision obtenue n'en est que plus

grande, mais on peutse poser le probleme de sLipprimer toute

compfication de correction simple et d'arriver a prendre di-

rectement les mesures a I'echelle moyenne, sans que I'erreur

devienne trop considerable. La solution consiste a prendre

comme plan de comparaison le plan median des parties vues.



ABAQUE OE CORRECTION SIMPLE applicable aux pKotocrrapKies

metr/ai/es prises au point de vue constant de 2 AfJr7V?£S.

REDUCTION ^/2

ECHELLES metriques DONNANT la c MENSION VRAIE DES LIGNES DE TRONT

» £.1. D'APRES LEUR DISTANCE A LOBJECTIF APFRECIEE SUR LA VUE COMPLEMENTAIRE.
UJ M £

is£

Fig. 70.
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c'est-a-dire celui qui partage a peu pres en deux portions

d'epaisseur egale I'objet a photographier.

G'est ainsi qu'on a ete amene ,
pour les photographies profd

et face chez les vivants, a choisir Tangle de Toeil comme empla-

cement du plan de comparaison a Techelle nominate de 1/7

situeea 2 metres de I'objectif. Dans ces conditions (voir note II,

p. 217), I'erreur maximum a craindre est d'environ i/4o , ce qui

est negligeablepour les constatations metriques courantes que

,

deslors,n'importe qui peut faire , sans connaitre le maniement

de I'abaque ou sans recourir aux calculs de la table de correc-

tion ( voir tableau , p. 182).

Les angles faciaux peuvent etre apprecies directement sur la

photographie ,
quand ils sont situes dans un plan de front, ou,

ce qui revient au meme, quand leurs cotes sont paralleles a la

plaque sensible ou au fond reticule , car on sait que les figures

tracees dans les plans de front ne subissent aucune deformation

angulaire du fait de leur reproduction photographique.

Nous venons d'enumerer les procedes de mensuration les

plus simples et les plus directs qui ne presentent aucune diffi-

culte et ne necessitent aucun calcul complique ou constructions

geometriques. Mais il est theoriquement possible d'obtenir, au

moyen des reticules, les grandeurs reelles des lignes obliques

ainsi que les valeurs des angles quels qu'ils soient.

En eflfet, I'ensemble des trois plans sur lesquels se jjrojettent

les six vues metriques peut etre assimile au systeme des plans

de coordonnees rectangulaires dont on fait usage dans la

geometric analytique de I'espace. Le calcul permet d'etablir

des tables qui donnent les valeurs exactes des coordonnees de

chaque point du crane en fonction des reticules qui passent

par ce point sur deux vues complementaires arbitrairement

choisies. II en resulte que la position du point est entiei"ement

determinee dans I'espace et que, par les procedes ordinaires

de I'analyse geometrique, on sera a meme de reconstituer le

relief du crane en ses vraies dimensions et de determiner rigou-
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reusement tous ses elements : angles, diametres, contours, etc.

,

avec una precision qui est au moins equivalente a la mensu-

ration directe.

Un autre avantage de la methode photographique consiste

en ce que les divers elements craniens peuvent etre definis

sans ambiga'ite et que les mensurations ainsi relevees peuvent

etre controlees, verifiees ou discutees par tous les observateurs.

En pratique, il sera plus commode de se servir d'un coeffi-

cient special , relatif a chaque mesure , determine une fois pour

toutes par un calcul de moyennes
,
quel que soit le crane plus

specialement envisage.

Il suffira alors de multiplier par ce coefficient ou de reporter

sur I'abaque correspondant les series de longueurs mesurees

sur les photographies pour en obtenir des valeurs qui seront

absolument comparables entre elles et d'une grande precision.

D'ailleurs, rien n'empeche d'utiliser telles aaelles les indications

metncjiies relevees sur les epreaves pour operer des classements statis-

dcjues, calculer des moyennes, deceler des ressemblances ou dis-

semblances , etudier enfin les rapports des cranes de difFerentes

provenances entre eux, soit isolement, soit par serie, et cela

sans meme avoir recours aux echelles de redaction ou a des con-

structions geometriques ou tables de calcul.

La reproduction j)hotographique des cranes d'apres cette

nouvelle methode metrique apparait done, dans la pratique,

comme un moyen precieux de comparaison. G'est egalement

un procede de mesure directe a cause de la grande precision

qu'il est possible d'atteindre dans la mesure de la photographie.

Seule, la photographie ainsi comprise permet la diffusion

iconographique , a peu de frais , des collections de cranes qu'il

est, actuellement, impossible de consulter, disperses qu'ils sont

dans les musees anthropologiques du monde entier.

G'est dire que chaque laboratoire devrait posseder I'appareil

special de photographie a point de vue constant de 2 metres,

et s'en servir pour faire des reproductions de tous les cranes
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de ses collections. Cela permettrait des echanges incessants de

documents precieux, sans compter que les pieces rares ou

fragiles pourraient ainsi echapper au dangei^ de manipulations

trop frequentes. Enfin les cliches de ces collections, trans-

formes en positifs pour projections, pourraient sei"vir a illus-

trer les cours d'anthropologie et formeraient ainsi un excellent

appoint au materiel de cet enseignement.
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APPLICATION.

Nous avons montre siir le crane n" 233 (voirp. i85,fig. 68)

:

1 " Qu'on peut prendre des mensurations sur nos photogra-

phies
;

2" Que ces mensurations sont absolument exactes.

Restait a indiquer un moyen pratique de prendre ces mesures

sur des photographies a fond reticule , en construisant un abaque

qui dispensat des calculs necessites par les reductions infligees

aux photographies. C'est ce que nous avons fait, et nous avons

donne differents exemples se rapportant aux reductions em-

ployees dans ce volume en tenant compte des necessites de son

format'^'.

Reduction 3/4. Crane n° 21, fig. 84 a go.

Reduction 1/2. Crane n° 15, fig. 80 a 83.

Crane n° 21 , fig. 7/1.

Crane n° 122, fig. 75. .

Reduction 1//1 )
^'"^"^ d'Atahualpa

,
fig. 76.

neduction 1/4. < ^^.^^ ^„ 206, fig. 77.

Crane n" 365, fig. 78.

Crane n° 393, fig. 79.

Reduction 1/7. Crane n° 351, fig. 73.

On a vu que rien n'est plus facile que d'obtenir, avec une

approximation tres grande, les mensurations qu'on desire

prendre. II suffit pour cela d'avoir : soit une regie en verre,

graduee en millimetres, soit un compas.

'') Pour ies explications provoquees par specimens , voir VAnthropohgie boliinenne

,

I'etude de ces cranes, dont nous ne don- t. Ill, Craniometrie.

nons ici que les photographies a titre de
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Collection de la mission fran9aise en Bolivie. — CbAne n° 351 (Cota)

12 W
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FIGURE 74, — EXPLICATIONS.

Nous avons reuni, dans cette page, huit vues du crane n° 2 i

,

— provenant des collections de la Mission franqaise en Bolivie, —
choisi comme exemple de photographie metrique a differentes

echelles et sur fond reticule centimetrique. Les photographies

ont ete obtenues directement sur la piece anatomique a I'aide de

Tappareil represente fig. 62. Les images ont ete reduites au

quart de la grandeur naturelle et la reduction est comptee sur

le plan de comparaisonoo. Les vues opposees sont superposees

dans ce tableau d'assemblage :
1 " vues de profil droit et gauche

;

2" vues de pleine face anterieure et posterieure; 3° vue d'en

haut (sincipitale) et vue d'en bas (basilaire); 4° vue postero-

laterale droite et gauche sous un angle de 4^5 degres.

Chacune de ces vues a fait I'objet d'une etude speciale, a

I'echelle de 3/4 dans les planches 84 a 90 ^^^. Mais , d'ores et deja,

il faut faire remarquer que ces vues permettent non seulement

I'etude de tons les details osteologiques , mais encore la deter-

mination exacte des points de repere. Enfin il est possible, a

cause du principe identique qui a preside a I'orientation du

crane dans ses huit positions , de reporter en quelque sorte la

moitie gauche du crane sur sa moitie droite, et reciproquement,

en suivant la methode de retournement dont il a ete deja

parle (p. lyS).

La presence du fond reticule oblige I'experimentateur a ne

pas se contenter d'a peu pres. II faut qu'il apporte tous ses soins

a chaque detail operatoire, car autrement des erreurs eclatent

dans les resultats photographiques''^^. Cette rigueur dans 1'exe-

cution rend les vues photographiques particulierement pre-

cieuses. Ajoutons que nulle retouche, nul artifice , nulle inexpe-

rience dans fart du dessin n'a pu changer quoi que ce soit aux

dispositions anatomiques, comme cela pent arriver involontai-

rement et, ce qu'il y a de plus grave, sans qu'on puisse sen

apercevoir, avec femploi du goniometre. On pent dire qu'on

a veritablement sous les yeux le crane lui-meme.

'' Voir Antliropomelrie hoUvienne, t. HI, p. 66 a 80.
''' Voir lit;. 76, vue basilaire.



Collection de la Mission FRANfiAisE en Bolivie. — Crane n" 21.— Sayate.
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pi„_ „^_ Reduction i/4 compLee sur le plan de comparaison 00 relicide par cenlimelre.
°

Distance a I'objectif : 2 metres.



Collection de la Mission fhanoaise en Bolivie. — Crane n° 122. — Calama.
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Collection de la Societe d'Anthropologie de Paris. — Crane d'Atahualpa.
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Collection de la Mission franp.aise en Bolivie. — CrAne n" 206. — Asnapujio.
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Collection de la Mission fran(iaise en Bolivie. — Crane n° 365. — Cota.
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Collection de la Mission fkan^aise en Bohvie. — ChAne n° 393. — VisiczA.
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COLLECTION DE LA MISSION FRAN^AISE EN BOLIVIE.

Sayate. — CrAne n° 15. — Profil gauche.

lTZTO W^'~W^WM 2 2^ri; 6 8 10
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COLLECTION DE LA MISSION FBAIXCAISE EN BOLIVIE.

Sayate.— Crane n" 15.— Vue pleine face anterieure.

<N
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COLLECTION DE LA MISSION FRAN^AISE EN BOLIVIE.

Sayate.— CkAne n° 1 5.— VuE pleine face posterieuue.

o
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COLLECTION DE LA MISSION FRANgAISE EN BOLIVIE.

Sayate. — Crane n° 15. — Vue sincipitale.

i^J0„__Jl__6_.„^^ 2

Fig. 83. — Heduction 1/2 , comptee sur le plan de comparaison horizontal reticule par centimetre,

passant par les axes orbitaires. Distance a I'objectif : 2 metres.



Collection de la Mission fran^aise en Bolivie. — Ghane n° 21 (Sayate). — Profil droit.

« <; i 2 i) 2 \



Collection de la Mission fban^aise en Bolivie. — CrAne n° 21. — Pleine face anterieuhe.



Collection de la Mission rnANfAisE en Bolivie. — GhAne a" 21. — Pleine fac E posterieure.

Fig. 86. — Reduclion 3/4 , comptee sur le plan do comparaison vertical reticule |i;ir ceiitimetrt

passant par le basion. Distance a I'objectif ; 2 metres.

1/1.



Collection de la Mission rfiANfAiSE en Bolivie. — GrAne n° 21.— Vue sincipitale.

Fig. 87. — Reduction 3//i , complee siir le plan de comparaison horizontal reticule par centimetre,

passant par les axes orbitaircs. Distance a I'objectif : 2 metres.



Collection de la Mission FRANfAisE en Bolivie. — CrAne n° 21. — Vue de la base du crAne.

Fi. 88 — Reduction 3/4 , comptee sur le plan de comparaison horizontal reticule par centimetre.

°
passant par les axes orbitaires. Distance a i'objectif : 2 metres



BoLiviE. — Crane n° 21. — Vue postero-laterale gauche sous un angle de 45°

Fig. 89. — Reduction 3/4 , comptee sur le plan de comparaison vertical reticule par centimetre,

passant par le basion. Distance a I'objectif : 2 metres.



BoLiviE. — CrAne N° 21. VUE POSTERO-LATERALE DROITE SOUS UN ANGLE DE 45".

pi„_ qo_ Reduction 3/4 , comptee sur le plan de comparaison vertical reticule par contimetre,

passant par le basion. Distance a I'objectif : 2 metres.
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Note I.

APPROXIMATION ATTEINTE DANS LA MESURE DU DIAMETRE D'UN OBJET SPHE-

RIQUE AU MOYEN DE LA PHOTOGRAPHIE , L'OBJECTIF ETANT PLACE A

2 METRES.

Quand on photographie un objet sph^rique, le diametre de la sphere ne

peut etre obtenu rigoureusement en vraie grandeur, le cone optique DOD'
de I'objectif rencontrant la sphere un peu en avant du centre, et les extre-

mit^s AA' du diametre reel etant masqudes pai' la courbure de la surface.

Ce que Ton mesure en reality sur le cliche, c'est la longueur BB' (appre-

ci6e a r^chelle du plan de front AA' passant par le centre de la sphere) qui

est toujoui's quelque peu plus grande que le diametre reel, et cela d'autant

plus que robjectif s'approche davantage de la sphere.

^;

Fig. 91.

On peut calculer la valeui' de cette difference pom' une sphere de 20 centi-

metres de diametre, ce qui representera le maximum d'erreur cause de ce

chef dans la mensm-ation photographique des cranes. Le triangle CBO,
rectangle en C, donne CB= OCtga ou 2 0o'°'xtga. Le triangle CDO,
rectangle en D (puisque OD est tangent a la sphere), fournit la valeur -.

Sinus a = 7--^ -^^
OC 200"

^o,o5.

La tangente correspondante est o,o5oo65.

D'ou CB=2oo""x o,o5oo65= io""oi3.

Sur 1 o centimetres on commettrait done , a 2 metres , une erreur en trop

d'environ i3 centiemes de millimetre, ce qui est parfaitement negligeable.
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Note II.

APPROXIMATION OBTENUE EN RAPPORTANT TOUTES LES MESURES PRISES SUR

UNE PHOTOGRAPHIE A UNE ECHELLE DE REDUCTION UNIFORME , C'EST-A-

DIRE EN NEGLIGEANT LES DIFFERENCES DE REDUCTION DBS DIFFERENTS

PLANS DE FRONT DE L'OBJET.

Cette maniere de mesurer revient a assimiler la projection conique (ou

perspective) donn6e par I'objectif a une projection orlhogonale (comme si

I'objectif 6tait situ6 a une distance infiniment grande de I'objet ou comme
si la profondeur ou ^paisseur de I'objet devenait insignifiante par rapport a

I'eloignement de robjectif).

.id:--.

Fig. 92.

L'approximation la plus grande qu'on peut obtenir ainsi est exprim6e par

le rapport qui existe entre la demi-epaisseur de la pailie vue de I'objet et la

distance D de i'objectif au plan de front median de cette partie vue.

Si e reprdsente cette 6paisseur, on aura pour I'erreur commise en plus ou

en moins

a condition de prendre les mesures avec I'^chelle photographique moyenne,

c'est-a-dire calcuMe sur le plan median MM.

Appliquons cette formule au crane et cherchons I'erreur k craindre si on

prenait directement les mesures sur la photographie a I'echelle des r^ti-
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cuies'". L'objectif est plac6 a 2 metres et I'^paisseur de la partie vne du

crane peut ^tre dvalude a 1 o centimetres au plus ; I'approximation sera done

de ±— ou d=— , ce qui donne une erreur pouvant s'dlever a 2 millim. 5
200 40 ^

pour une longueur mesur^e de 100 millimetres. Cette approximation est

evidemment insuffisante pour des mesures craniennes.

En augmentant la distance de l'objectif, on diminue proportionnellement

I'erreur.

A 5 metres , on a

A =±-^ ou ±—

,

5oo 100

soit 1 millimetre sui' 100 millimetres mesures.

A I o metres , I'approximation arrive a ±— , soit 1 ji millimetre par deci-

metre mesur6.

La distance de 5 metres, qui donnerait i'approximation acceptable

de — , entrainerait
,
pour la production au i//i de la grandeur nature, un

objectif de 1 m. 2 5 de tirage, beaucoup trop couteux, sans compter qui!

serait presque impossible de prendre des vues d'en haut sans miroir reflecteur.

L'emploi des vues compMmentaires prises ago degr^s et des tableaux de

correction , ou tout au moins des coefficients speciaux de reconstitution appro-

pries a chaque mesure, s'impose done dans la pratique de la photographie

mdtrique des cranes , si Ton veut espdrer atteindre i'approximation des men-

surations directes.

Cette formtde montre en outre a quel degr6 d'erreur on peut s'exposer

en appreciant les dimensions d'objets d'une certaine epaisseur au moyen de

I'^cbelle qui accompagne quelquefois leur photographie. La distance D (qui,

d'ailleurs, n'est jamais indiqu6e) est trop souvent insuffisante, 6tant donn^

le manque frequent de recul dans les ateliers photographiques ou I'absenee

d'objeetifs de longueur focale appropri^e.

Si Ton demande, par exemple, la reproduction photographique d'un objet

de o m. 5o de profondeur a I'dchelle indiquee de 1/10, I'op^rateur etant

plac6 a environ 2 metres de I'objet, en admettant meme que la reduction

indiquee de 1/10 ait 6td etablie sur le plan median MM de I'objet, on

trouve que les ^ehelles r^elles des diff^rents plans de I'objet varient de

^-r a -, c'est-a-dire qu'un centimetre mesur^ sui' I'epreuve photogra-

phique pourra ^quivaloir en grandeur reelle a toutes les valeurs comprises

entre 87 millim. 5 et 1 1 2 millim. 5. En se reportant a la figure 29, on

''' En remarquant toutefois que le plan partie vue, c'est-a-dire a 5 centimetres

reticule doit etre place au milieu de la environ en avanl de sa position actuelle.
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voit que des lignes telles que AB, MM, EF, quoique de grandeurs r^elles

tres differentes, seraient representees sur la photographie par des lignes

^gales. Ces considerations montrent done qu'il est indispensable, si Ton veut

obtenii' quelque precision dans la mesure d'un objet photographi6 , de

recourir aux vues complementaires prises a 90 degres qui determinent les

echelles des plans de front successifs, comme on I'a vu pour le crane.

Ajoutons que ce proc^de de mensuration directs peut etre appliqud aux

portraits anthropometriques
,
profil et face, de la methode Bertillon. En

effet, dans ces photographies , la reduction indiqu^e de 1/7 a ete intention-

nellement etablie, pour les deux poses, sur le plan qui passe par Tangle

externe de I'oeil droit. On voit que ce plan partage la partie vue, dans la pose

de face, comme dans celle de profd, en deux portions sensiblement ^gales,

et que les plans externes de la figure ne sen ecartent pas de plus de 5 centi-

metres environ. II s'ensuit que la plus grande erreur qu'on puisse commettre

en appr^ciant directement les dimensions sur la photographie ne d^passera

pas— , soit i//io, ce qui est pratiquement bien sufTisant pour I'identification

de deux portraits. Pour fixer les idees, disons que le coefficient r^el moyen

qui convient a la mensm^ation de I'oreille, sur la pose de profil, est de 6.86

au lieu de 7.0 ; celui de la hauteur du nez et de la ligne de profil serait 7.17.

D'ailleurs, si Ton tient a I'extreme precision, rien n'empeche de se servir de

la correction simple donn^e par la vue compldmentaire. (Voir, pour plus

de details a ce sujet, la notice speciale au\ portraits signaletiques profil et

face, p. 78.)
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